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S Y S T È M E 

DE CHIMIE. 

SECONDE PARTIE. 

L I V R E I L 

D E S C O R P S C O M P O S É S . 

DANS l ' é t a t a c t u e l d e la c h i m i e , j ' a i p e n s é cru'en t r a i t a n t d a n s 

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

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

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

•des t i t r e s d i s t i n c t s . Q u e l q u e s é c r i v a i n s m o d e r n e s o n t c r u 

d e v o i r a d o p t e r u n p l a n c o n t r a i r e ; m a i s i l en e s t r é s u l t é , 

s u i v a n t m o i , q u £ d ' a u t r e s o n t é t é d é t o u r n é s d e s e c o n f o r m e r 

à c e t t e m a r c h e . En e f f e t , e l l e a d é t r u i t l ' u n i t é d u s u j e t ; e t 

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

q u ' e l l e d o i t r e t a r d e r c o n s i d é r a b l e m e n t l e s p r o g r è s d e l e -

t u d i a n t , e n m ê m e - t e m p s q u ' e l l e f a t i g u e l ' a t t e n t i o n d e c e u x 

q u i S o n t d é j à i n s t r u i t s . 

Les c o r p s c o m p o s é s s o n t d e d e u x s o r t e s : i l e n e s t q u i s o n t D Ï V Ï U O M » 

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

g r a n d n o m b r e d e s u b s t a n c e s simples ^ a i n s i l ' a c i d e p h o s p h o -

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

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

D ' a u t r e s s o n t l e r é s u l t a t d e l ' u n i o n d e d e u x , o u d 'un p l u s 

g r a n d n o m b r e d e c o r p s composés) c ' es t a i n s i q u e l e p h o s p h a t e 

I I . i 
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2 D E S C O M P O S E S P R I M A I R E S . 

d'ammoniaque consiste en acide phosphoriqueet e n a m m o n i a 

que ; et le liniment volatil, en huile et ammoniaque. J'appelle 
composés •primaires ceux formés parles substances simples, 
et je donne le nom de composés secondaires aux combinai
sons des corps composés entre eux. 

Il convient de traiter séparément de chacune de ces es-

f)èces de composés. Je partagerai e n conséquence 'ce vo-
u m e e n deux divisions. Dans la première, j'examinerai les 

composés primaires^ et la seconde aura pour objet les com
posés secondaires. 

P R E M I È R E D I V I S I O N . 

D E S C O M P O S É S P R I M A I R E S . 

J ' a i déjà traité des différens c o m p o s é s que les combustibles 
simples* forment entre eux; nous n'avons donc à examiner 
ici que les différens composés primaires que produit l'union 
des combustibles avec les soutiens de combustion. Outre les 
quatre corps simples de cette'nature , il est une autre sub
stance , le cyanogène, qui produit des composés exactement 
semblables à ceux formés par les soutiens de combustion. Il 
conviendra donc de considérer le cyanogène comme un 
corps soutien de combustion , e t de placer les composés 
auxquels il donne naissance parmi les composés primaires. 
Indépendamment des combinaisons des corps soutiens avec 
l e s combustibles, i l y a quelques substances qui résultent de 
l'union de certains^ombustibles entre eux,ou avec l'oxigène; 
e t ces composés sont d'une assez grande importance en 
c h i m i e , p o u r e x i g e r une description particulière ; C e p e n d a n t 

comme ils n'ont été qu'imparfaitement analysés, nous ne 
pouvons nous hasarder à l e s classer d'après leur compo'sitioti. 

* Alla de ne pas trop multiplier les subdivisions , je comprends 
l'azote parmi les combustibles, quoique, strictement parlant, es 
c o r p s devrait constituer ans c k i s e par tui-u-ême. 
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COMPOSÉS D'OXI GÈNE AVEC C O M B O S T t B l ï S SIMPLES. 3 

Je l e s p l a c e r a i p a r m i les composés p r i m a i r e s , sous le titre 
de composés combustibles. Les composés primaires seront 
donc classés et décrits ainsi qu'il suit, saveiqj 

I. Composés d'oxigéne a v e c combustibles simples. zun^nt 

ir. Composés d e clilore a v e c soutiens d e combustion e t p r ' m n u i . 

combustibles. r 
III. Composés d ' i o d e avec soutiens d e combustion e t 

combustibles^ 
IV. Composés d e fluor a v e c soutiens de combustion et 

cotirLnstibles. ·• 

V. Composés d e cyanogène a v e c soutiens d e combustion 
et combustibles. 

VI. Composés combustibles. 

C'es t d a n s c e t o r d r e q u e n o u s établirons l e s différons cha
pitres qui suivent. 

P R E M I È R E S U B D I V I S I O N . 

CES COMPOSÉS D ' O X I G Ï M JlVXC COMBUSTIBLES S I M P L E S , 

L'OXIGBIYE formé avec les combustibles simples, des corn* 
posés de trois espèces différentes, savoir : lés composés qui 
puissent des propriétés des acides; ceux qui out la faculté 
de neutraliser des acides et de former des sels, et que par cette 
raison on a nommés bases salifiai les. Enfin, les composés, 
qui ne sont ni acides, ni capables de neutraliser les acides, 
On s'-est contenté, jusqu'à présent, d'appeler ces corps,oxid.es, 
mais nous les distinguerons par la dénomination d'oxides 
insaj.ifiq.bksj^a\\% considérerpns séparément ces trois suites 
de composés, et par conséquent cette division comprendeia 
trais chapitres. Je décrirai dans le premier^ les oxides in-
salifiables ; j'examinerai dans le second, les bases salifiahlesj 
et dans le troisième .les acides. 
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4 O X I D E S I N S A L I F I A B L E S . 

j» 

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

/Des Oxides insalifiables. 

Les seuls combustibles simples , actuellement connus 
comme pouvant s'unir à l'oxigène, et former avec oe prin
cipe des oxides insalifiables, sont l'azote, l'hydrogène i£t le 
carbone,, L'azote forme deux oxides de cette espèce, sav,qir: 
le protoxide et le deutoxide d'azote f l'hydrogène ne forme 
qu'un seul de ces sortes d'oxides, l'eau; et le carbone n'en 
produit également qu'un seul, qui est l'oxide de carbone. 
Nous décrirons chacun de ces oxides dans les quatre sections 
suivantes. 

S E C T I O N P R E M I È R E ^ 

Du Protoxide d'Azote. 

Hiiioitc. I . Lé protoxide d'azote fut découvert en 1 7 7 6 - , par le doc
teur Priestley, qui lui donna le nom de gaz nitreux déphlo-
gistiqué. Il se le "procura d'abord en mettant en digestion 
<lans du gaz nitreux de la limaille de fer , ou un mélange de 
fet e't de soufre'*. Les chimistes hollandais associés, qui 
l'examinèrent en r7g3 , reconnurent que c'était un composé 
d'azote et d'oxigène 1 ; mais c'est à Humphry Davy, qui 
publia en 1 8 0 0 une excellente dissertation sur ce sujet, que 
nous devons une recherche plus complète des propriétés de 
ce corps, qu'il appela oxide nitreux3. 1 ' 1 

i?P»r.«ioH. *· Cet o x i d e peut s'obtenir de la manière survarite.On fait 
chauffer à la lampe dans nne cornue, à un degré de chaleur 
qui ne soit pas inférieur à 1 7 1 ° centigr. 'et qui ne s'élève pas 
au-dessus de 2 6 0 , du nitrate d'ammoniaque en cristaux. Ce 
sel se fond promptemertt, et il est décomposé avec émission 
d'une grande quantité de gaz , qui se dégage par le bec de la 
Cornue , et qu on peut recueillir dans une cloche de verre , à 

' PrresLley, on Air. I I , 5 4 . 
* Journ. de Phys. X L I I , 3a3. 
* Researches, chiefly concerning nitrous oxide. 
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D u m o T O ï i B f c d ' a z o t b . 5 

la manière^rdinaire. Ce gaz est le protoxide d'azote. Ber-
thollet indlqtra le premier ce moyen de l'obtenir > qui fut 
depuis simplifié par Davy ' . 1 

2 . Le protoxide d'*zote ainsi préparé, jouit de toutes les Propre.», 

propriétés mécaniques de l'air ; mais il est beaucoup plus 
pesant. Sa pesanteur spécifique est de 1 , 5 2 7 7 . 

Ce gaz est capable d'entretenir la combustion, même beau
coup mieux que l'air ordinaire-, et presque en effet aussi 
bien que le gaz oxigène. Une bougie y brûle avec une flamme 
éclatante et pétillement. Néanmoins les corps- combustibles 
ne brûlent dans c e t oxide qu'autant qu'ils ont été préalable
ment mis à l'état d'igniu'on. 

Le protoxide d'azote avait été considéré par le docteur 
Priestley, et par les chimistes hollandais, comme n'étant pas 
respirable-, mais ils ne l'avaient pas- examiné dans son état 
de pureté ' . Davy s'assura qu'on pouvait le respirer pendant 
plusieurs minutes, sans en éprouver de fâcheux effets; ceux 
qu'il produit, lorsqu'on le respfcç, ressemblent beaucoup à 
l'ivresse et au-délire, quoiqu'ils ne sokut pas suivis de la lan
gueur et de l a faiblesse que ces états occasionnent toujours. 
On ne peut le respirer au-delà de quatre minutes sans perdre 
toute f a c u l t é de mouvement volontaire. Les animaux qu'on 
y plonge , ne donnent- d'abord aucun signe de malaise ; mais 
bientôt ils s'agitent el se tourmentent -, si on ne les en retire 
très-promptement, ils-meurent. Ainsi, nous voyons que ce 
gaz, quoique respirable, l'est beaucoup moires que l'air atmosr 
phérique et le gaz oxigène. 

3 . Cet oxide gazeux es't assez rapidement absorbé par Acimn 

l'eau, ainsi q̂ ue s'en assura le docteur Priestlej , et spéciale-
ment lor-squ on l'y agite. D'après les expériences, de Saus
sure, 1 0 0 mesures d'eau absorbent 7 6 mesures de ce gaz, et 
1 0 0 mesures d'alcool d'une pesanteur spécifique de 0 , 8 4 en 
prennent 1 5 3 mesures 3 . L eau acquiert alors une saveur 
douceâtre, sans qu'il en résulte-aucune altération sensible 

*• M. Proust a remarqué que lé f;az qui se de'gage au commence
ment de l'opération diffère un peu de l'oxide riitreux, et que cepen
dant ce n'est pas du gaz nitreux. 

• Le docteur Priestley y tint en effet, pendant cinq minutes , une 
souris, sans qu'elle en fût affecte'e. Il paraît que , dans cette expé
rience , le tU»z était à-peu-près pur. Priestley. I l , 8^. 

1 Annais of Philosophy. V I , 3 ^ 0 . 
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dans ses autres propriétés. En la faisant bouillir, o n enchâssa 
le gaz en totalité, et tel qu'il avait été absorbé *. Lorsque ce 
gaz se combine avec l'eau, il eu chasse l'air ordinaire qui 
y était tenu en dissolution : c'est par «ette raison qu'on ob
tient toujours de l'air ordinaire pour résidu , lorsqu'on fait 
passer cet oxide gazeux à travers une suffisante quantité 
d'eau 

4 · Le protoxide d'azote n'est point altéré par la lumière, 
ni par aucun degré de chaleur au-dessous de celle de l'igni-
lion ; mais lorsqu'on le fait traverser par des étincelles élec
triques, o u passer dans un lube de porcelaine rouge de feu , 
il est décomposé et converti en acide nitrique et en air ordi
naire 

E n «cutiens. I I . Le protoxide d'azote n'éprouve aucun changement 
qui nous soit connu, de l'action de soutiens simples de com
bustion, lors même <p'ii est chauffé au rouge en contact 
avec eux. 

Des III. Cet oxide étant lui-même un soutien de combustion, 
r o £mpk's . ! c * il e s t évident que les combustibles simples (au-moins quel

ques-uns d'entre eux) doivent le décomposer dans de cer
taines circonstances. 

1 . Lorsqu'on chauffe fortement au rouge un mélange do 
gaz hydrogène et de gaz oxide nitreux, ou qu 'on le fait tra
verser par l'étincelle électrique, il y a détonation violente 
avec flamme rouge. Lorsque les proportions des gaz dans le 
mélange, sont à-peu-près égales, les produits sont de l'eau 
et de l'azote. On y trouve aussi de l'acide nitrique, si l'hy
drogène est en proportion moindre 

2 . Le charbon plongé dans ce gaz, peut y être enflammé 
au moyen d'une lentille. Il continue à brûler avec un grand 
éclat jusqu'à ce que la moitié, à-peu-près, du gaz soit consu
mée. Les résultats de cette combustion sont du gaz acide 
carbonique cl du gaz azote 5 . 

S. Nous ne connaissons pas par expérience l'action du 
protoxide d'azote sur le bore et le silicium ; mais il n'est pas 

• Priestley. I I , 8 1 , 
* Davy, p . Rg. 
1 Priestley. I I , g i ; etDavy» ibid., p . 2 - g . 
« Priestley. II , 83 ; e t DaYy, P- 28G. 
s Davy, p . 3i 1. 
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• Davy, p. 3 o 3 . 
* Ibid. 
3 Gay-Lussae e tThcnard , Recherches physico-chimiques. I , i C 3 . 

douteux qu'ils y brûleraient et qu'ils lui enlèveraient la tota
lité de son oxigène. 

4 · Le phosphore peut êlre fondu et sublimé dans ce gaz, phoifhoit 

saus éprouver d'altération. 11 peut mème y êlre touché avec 
uu fil métallique rouge de feu, sans éprouver de combus
tion; mais si ce fil est chauffé ai» blanc, le phosphore 
brûle, ou plutôt il détone avec une violence prodigieuse. 
On a pour produit, du gaz azote, de l'acide pbosphorique, 
ej de l'acide nitrique; il reste une portion de l'oxide non dé
composée '. 

5 . Le soufre, à la température ordinaire, n'est point tonUt. 
altéré par ce gaz. Si , lorsqu'il est brûlant avec flamme 
bleue, on l'introduit dans ce gaz, il s'y éteint aussitôt. 11 con
tinue au contraire d'y brûler avec beaucoup d'éclat, et avec 
une belle flamme rouge, si, lorsqu'on l'y a plongé, il était à 
l'état de couibuslion avec flamme blanche; on a pour pro
duit de l'acide sulfurique et de l'azote. Le soufre cesse de 
brûler, lorsque la moitié de l'oxide nitreux est décomposée *. 

On opère également la combustion de mélanges des gaz 
hydro-sulfurique, hydrogène phosphore et hydrogène car
boné, avec Je gaz oxide niireux, en les exposant à une forte 
chaleur rouge. Les produits diffèrent selou les proportions 
des gaz mélangés. 

6 . Il n'a pas été fait d'expériences pour reconnaître l'ac
tion de l'arsenic et du tellure sur le protoxide d'azote. Il est 
probable que ces métaux lui enlèveraient son oxigène et 
qu'ils pourraient y brûler. 

7 . L'action, sur ce protoxide, des combustibles alcali-
fiables , n'a été qu'imparfaitement examinée. 

( 1 ) Lorsque le potassium est chauffé dans fe protoxide d'a
zote, le métal prend feu, et est d'abord converti enperoxide 
de potassium. Si l'on continue de chauffer, le peroxide est dé
composé à son tour, et réduit à l'état de nitrite de potasse. 
Le protoxide d'azote est converti en un mélange de deu-
loxide d'azote et d'azote. Le sodium produit exactement les 
mêmes effets sur ce gaz , 

( 2 ) On ne peut douter que les bases métalliques des terres 
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alcalines et des terres pures, si elles étaient chauffées dans 
ce gaz, le décomposeraient ; mais il n'a point encore été 
fait d'expériences a ce sujet. 

C M n-.éuui. ( 3 ) Le fer brûle dans ce gaz avec la même splendeur 
que dans le gaz oxigène, quoique la combustion ne dure que 
peu d'instans. Le fer est converti en oxide noir; l'oxide ni-
treux est en partie décomposé; l'azote est dégagé, et l'oxi-
gène s'est combiné avec le fer ->. Le zinc peut aussi être 
oxidé dans ce gaz 2 . Ses effets sur d'autres métaux n'ont 
pas été essayés. 

IV. Humphry - Davy considérait ce protoxide d'azote 
comme étant susceptible de combinaison avec les alcalis, eF 
de former avec ces substances des sels d'une nature parti
culière, auxquels il donna le nom de nitroxi , et que j 'ap
pelai depuis azotites. Il formait ces composés en mettant 
l'alcali en contact avec le protoxide d'azote, au moment de 
sa formation. 

Ainsi Davy exposait au deutoxide d'azote un mélange de 
potasse et de sulfite de potasse; le sulfite enlevait au deuto
xide d'azote une portion de son oxigène, en le convertissant 
en protoxide d'azote, et ce protoxide, en s'unissant avec la 
potasse formait le composé dont il s'agit. On en séparait 
ensuite le sulfate de potasse'par dissolution et cristallisation.' 

D'après la description des sels formés par Davy, je suis 
très-porté à croire qu'ils étaient en réalité des nitrites de 
potasse et de soude. Ces sels étaient évidemment les mêmes 
que ceux formés par Gay-Lussac et Thénard, lorsqu'ils 
chauffaient le potassium et le sodium dans le protoxide 
d'azote 3 . 

Compoiiiiun. v . En comparant les expériences de Davy * avec celles 
de Gay-Lussac et T h é n a r d 5 , on ne peut douter que le pro
toxide d'azote ne soit formé de 2 volumes gaz azote et 1 vo-

' Priestley. I I , 8 6 ; et Davy, p . 1 8 6 . 
* Davy, p . 3 1 7 . 
3 D'après «ne expe'rience de Gay-T-mssac, il est evident que le 

suinte dépotasse employé par Davy était superflu. Ann, de th in* , 
et Phys . 1 , 3 9 7 . 

* Researches , p . 2 7 8 . 
e Recherches physico-cbimiques. I , »66 , 
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Du Deutoxide d'Azote. 

I. C e fut le docteur Haies qui obtint accidentellement le HiitjUo. 

deutoxide d'azote, Communément appelé gaz nitreux; mais 
c'est Priestley qui, lors de ses premiers essais sur la chimie 
pneumatique, eut lieu d'en examiner la nature et d'en re
chercher les propriétés. 

Comme les phénomènes que présente cet oxide, se lient 
intimement aux faits les plus importans de la chimie, ses 
propriétés furent examinées avec un grand soin, et ils atti
rèrent l'attention de presque tous les chimistes distingués. 

1 . On prépare cet oxide de la manière suivante : après Préjuraiiru. 

avoir introduit du cuivre ou du mercure dans une cornue 
de verre, on verse par-dessus un peu d'acide nitrique 
étendu. Le métal est dissous rapidement avec une vive effer
vescence, et il se dégage en abgndance, par le bec de la 
cornue, un gaz qu'on recueille sous des cloches de ver re , 
et qui est le gaz nitreux, deutoxide d'azote. 

2 . Ce gaz, lorsqu'il est pur, est invisible comme l'air, Propriftc.. 

dont il possède toutes les propriétés mécaniques. Sa pesan
teur spécifique est i , o 4 i 6 . 

Le deutoxide d'azoteest excessivement nuisible aux animaux, 
qui ne peuvent le respirer sans être promptement suffoqués. 

3 . La plupart des corps combustibles refusent de brûler tm-.ircn 

dans ce gaz. Une bougie allumée, par exemple, s'éteint dèsu C O I , '° , - i iun 
l'instant qu'elle y est plongée. Il en est ainsi du soufre, lors 
même qu'il est brûlant avec flamme blancbe. Ce gaz est ce
pendant capable d'entretenir la combustion de plusieurs 
corps, ainsi que s'en sont assurés, par leurs expériences, 
Priestley et Davy. Lorsqu'on y introduit du pyrophore de 
Homberg, il s'allume spontanément comme dans l'air atmo
sphérique; le phosphore en état d'inflammation y brûle aussi 
avec autant de splendeur que dans le gaz oxigène *. 

* Davy, p . i 3 4 . 

lume oxigène, condensés en a volumes, ou, d e l a t o m e 

azote -+- i atome oxigène, en poids, de 
Azote 1 , 7 5 1 0 0 
Oxigène 1 , 0 0 5 7 , 1 4 
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• Phil. Mag. X X I I I , 35r. 
» Vol- 11, p. 3 2 7 . 

action dei'air. 4" Lorsqu'on mêle ensemble l'air atmosphérique et du 
deutoxide d'azote , le mélange prend à l'instant une couleur 
jaune. Il y a dégagement de calorique r et le volume des deux 
gaz diminue considérablement. Cet effet n'a lieu que lente
ment, si l'expérience se fait sur le mercure ; mais il se pro
duit très-promptement sur l'eau. Lorsque la diminution du 
volume des gaz est parvenue à son maximum , le mélange 
devient d'une transparence parfaite. La couleur jaune est due 
à de l'acide nitreux qui s'est formé , et la diminution de vo
lume, à l'absorption graduelle et à la condensation de cet 
acide. 11 ne reste, après cette absorption, que du gaz azote. 
La cause de ce phénomène remarquable est évidente.Le deu
toxide d'azote se combine avec loxigène de l'air, et forme 
de l'acide nitreux qui se condense, tandis que l'azote de l'air 
reste sons la forme de gaz. Ainsi , avec des quantités égales 
de deutoxide d'azote et d'air, la diminution de volume est 
toujours proportionnelle à la quantité d'oxigène présent dans 
l'air; d'où il suit, que par cette diminution, nous pouvons 
jugerde la quantité de ce principe qui peut exister dans toute 
espèce d'air. Le même phénomène a lieu , lorsqu'on mêle en
semble du gaz oxigène et du deutoxide d'azote ; mais la con
densation est beaucoup plus considérable. Elle serait en effet 
complète, si les gaz étaient parfaitement purs, et s'ils étaient 
mêlés en proportions convenables. 

Composéj H a été fait un grand nombre d'expériences pour déter-< 
•ïigecc. m j n e r ( j a n s fyUelles proportions le deutoxide d'azote et l'oxi-

gène s'unissent ensemble. Mais cette détermination est très-
difficile à établir. Dalton est le premier qui ait expliqué d'une 
manière satisfaisante les anomalies, en faisant voir que l'oxi-
gène peut s'unir avec le deutoxide d'azote en deux propor
tions différentes, a i mesures de gaz oxigène s'unissent, sui
vant lui, à 36 mesures, ou à 3 6 - H a = 7 2 mesures de deutoxide 
d'azote Dans son New System of chemicalphilosophy, 

après avoir présenté dans uue grande étendue les résultats 
de ses expériences à ce sujet, il établit à i 3o , 1 8 0 , 36o vo
lumes 2 1 la quantité de deutoxide d'azote , pouvant s'unir à 
1 0 0 volumes de gaz oxigène. Davy rapporte aussi le résultat 
d'un grand nombre d'expériences sur ces combinaisons ; 
niais ces expériences ne purent l'amener à des conclusions 
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très-positives \ Gay-Lussac, qui a répété à différentes fois 
des qxpériences à ce sujet, en a conclu que 1 0 0 volumes 
de gaz oxigène, peuvent se combiner avec l'i3,200, 4 o o vo
lumes de deutoxide d'azote Ces nombres se rapprochent 
vraisemblablement beaucoup de la vérité ; mais comme toutes 
les proportions intermédiaires entre ces extrêmes, peuvent 
aussi se combiner avec 1 0 0 volumes d'oxigène , il est très-
difficile d'obtenir des résultats définis. Les composés formés 
sont : 

Acide nitrfqne avec 1 0 0 vol .oxigène - f - i35 vol. deutoxide d 'uo i* 

Acide nilreux 1 0 0 id -r- aoo id. 
Acide hyponitrenx. 1 0 0 id -+- 4oo id. 

5. Lorsqu'on fait passer des étincelles électriques à tra
vers du deutoxide d'azote, il est décomposé et converti en 
acide nitreux et eu gaz azote 3. Gay-Lussac a fait voir qu'étant 
fortement chauffé, il éprouve la même décomposition *. 

6. Le deutoxide d'azote est très-facilement absorbé par Absorba 

l'eau. Il paraît, d'après une expérience de Davy, qu'un dé- P"1*"11, 

çiraètre cube d'eau, à la température ordinaire, et préala
blement dépouillée d'air, peut absorber i iScentim. cubes 
de deutoxide d'azote , ou à-peu-piès les 0 , 1 0 de son volume, 
ainsi que l'avait avancé Priestley. Mais les résultats des 
expériences du docteur Henry ne s'accordent pas avec cette 
évaluation ; il a trouvé, qu'à la température de 1 6 0 centig., 
l'absorption du rltrutoxide d'azote par l'eau n'est que des o,o5 
de son volume 5 . L'eau chargée de ce gaz n'a pas de saveur 
particulière; elle ne verdit point les couleurs bleues végé
tales , on en chasse le gaz en la faisant bouillir s . Le gaz se 
sépare également de l'eau quand elle se congèle 7 . 

II. Les soutiens simples de combustion (l'oxigène excepté) 
n'ont aucune action surle deutoxide d'azote, lorsqu'il est sec ; 
mais le chlore le convertit, à l'aide de l'eau, en acide nilreux. 

• Elements of clipmical Philosophy, p. 260- 11 lire cependant de 
fies expériences l'importante déduction que l'acide nitrique est un 
composé de i o n gaz oxigène-f. 133 deutoxiilc d'a/ole-
• 3 Ann. de Lhira. et Phy&. 1 , 3cï4. 

3 Priestley. II , a i . 
* A n n . de Chim. et Pliys. 1 , 3 Q 8 . , 
* Phil. Trans. i 8 o 3 , p . 1 7 4 . 

4 Davy, p. i 4 3 . 
» Priestley. I I , 4 ° 7 ' · 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 2 O S I O E S I N S A L I F i A B L E 9 . 

Acrioa III. L'action des combustibles simples fcuf îe- deutoxide 
rcmbu"ibi«. d'azote , n'a pas été examinée avec toute l'attention que le 

sujet méritait. · r 
1. Legazhydrogène acquiert, par son mélange avec le deu* 

toxide d'aaote ,1a propriété de brûler avec une flamme verte; 
Ce mélange n'est point enflammé par les décharges électri-i 
ques , niais il détone, suivant Fourcroy , lorsqu'on le fait 
passer à travers un tube de porcelaine rouge, de chaleur ; il 
y a formation d'eau , et dégagement de gaz azote 

2 . Le deutoxide d'azote est décomposé par le phosphore et 
par le charbon, à une très-haute température, et probable
ment aussi par le soufre. Ces substances sont convertie» 
en acides par leur combinaison avec l'oxigène du gaz dont 
l'azote est dégagé. 

r i m é i i m . 3 . Plusieurs des métaux, et paiticulièrnmeut le fer , ont 
la propriété de décomposer le deutoxide d'azote , et cet 
effet est facilité par la chaleur. Le docteur Priestley ayant 
tenu du deutoxide d'azote pendant quelque temps renfermé 
en contact avec des clous de fer , ce gaz fut converti en pro-
toxide d'azote , en conséquence sans doute de l'absorption 
par le fer d'une portion de son oxigène C'est de cette ma
nière que ce chimiste fit la découverte du protoxide d'azote. 
Lorsque, par le moyen d'une lentille, on chauffe au rouge les 
clous de fer , la décomposition du deutoxide d'azote est com
plète; le fer en attire tout l'oxigène , et il ne reste que le gaz 
azote 3 . 

Le potassium agit sur le deutoxide d'azoté précisément de 
la même manière que sur le protoxide. Il est converti d'abord 
en peroxide de potassium , et ensuite en nitrite de potasse. 
Mais le sodium n'éprouve pas le même changement dans le 
deutoxide d'azote *. 

Ai.sorbé IV. Le docteur Priestley trouva que le sulfate vert de 
J " d t f t f M e f e r

 a v a i t la propriété d'absorber le deutoxide d'azote , et 
qu'on pouvait par cette raison s'en servir avec avantage 
pour connaître la pureté de ce gaz. Il suffit pour cela de 
mettre une petite portion connue de deutoxide d'azote en con-

1 Fourcroy. IL, 9 1 . 
1 Priestley. 11 , 54-
> Ibid. p. 38. 
* Recherches physico-chimiques. I , 161 . 
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tact avec du sulfate vert de fer dans un vaisseau fermé, 
pour déterminer , par la quantité de ce gaz qui reste et qui 
n'a pas été absorbée, Japroportion des substances étrangères 
qui y étaient mêlées. Davy a prouvé que tous les sels qui 
contiennent l'oxide noir de fer, ainsi que plusieurs sels mé
talliques , ont la même propriété d'absorber le deutoxide 
d'azote sans l'altérer. On peut le leur enlever ensuite en 
presque totalité par l'application de la chaleur ' . 

Le deutoxide d'azote peut être converti en protoxide par 
les corps suivans, savoir : C o ° " r l ! 

Les sulfites alcalins. 
Les sulfures hydrogènes. 

<- L'hydrochlorate d'étain. 
Le gaz acide hydrosulfurique. 
Les limailles xle fer ou de zinc, humectées d'eau. 

Il ne s'agit, pour produire cet effet, que de garder pendant 
une semaine ou deux ces substances en contact avec le deu
toxide d'azote dans des cloches qui en sont remplies. Les 
substances se combinent par degrés avec une portion de 
l'oxigéne du gaz, et sont converties en oxides ou en sels*. 

V- D'après les expériences de Davy, comparées avec 
celles de Gay-Lussac et Thénard , on ne peut douter que 
Je deutoxide. d'azote ne soit un composé de i volume de gaz 
azote, - 4 - i volume de gaz oxigènç, constituant ensemble 
p volumes. D'où il suit que c'est un composé de i atome 
azote, -J- a atomes oxigèue , ou en poids , de 

Azote , 1 , 7 s 1 0 0 
Oxigène. . . . . 2 , T 1 1 4 , 2 8 

• D a v y , p 1 7 9 . 

. * Pr ie s t l ey e t D a v y . P e n d a n t l ' a c t i o n d e s d e u x d e r n i e r s c o r p s s u r 
le d e u t o x i d e d 'azo te , il se f o r m e auss i d e l ' a m m o n i a q u e . 
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De l'Eau. 

I . CE liquide si bien connu, répandu avec faut d'abondance 
S u r toutes les parties de la surface du globe, et d'une néces* 
s i t e indispensable à l'existence des animaux et des végétaux^ 
est, jusqu'à présent, le seul oxide d'hydrogène qui nous soit 
connu. Il suffit de distiller ce liquide pour l'avoir pur , e t , 
dans cet état, il est parfaitement transparent, incolore, sans 
saveur ni odeur. 

POMJ. I . Ce liquide, à raison de ce qu'on l'obtient si facilement 
à l'état de pureté , ayant été choisi de préférence comme 
étalon pour évaluer comparativement le poids de tous les 
autres corps, il est de la plus grande importance de con
naître le sien a.vec précision. Mais sa densité varie; aved la 
température. A celle d'environ 4°j44 centigr^ au-dessus 
de •zéro, cette densité de l'eau est à son maximum, et elle 
n'éprouve point de changement sensible à a ou 3 degrés ail-
dessus'bu au-dessous de ce terme. Il résulte des expériences 
faites avec le plus grand soin par Lefebvre-Gineau pour 
s'assurer du poids d'un kilogramme 1 ^ qu'un décimètre cube 
d'eau distillée, a son maximum de densité, c'est-à-dire, à 
la température de4 o / l 4 c e n t i g - e n v i J t ' 0 n >pès e

 1 8 8 3 7 , 1 5 grains, 
poids de roarc3, valeur adoptée « 1 conséquence, en France, 
pour le poids du kilogramme Suivant le professeur Rû-
bison d'Edimbourg, un pied cube anglais, ou 2 8 , 2 9 8 4 0 4 

décim. cubes d'eau distillée, à la température de 55° Fahren
heit ( 1 a ° , 7 8 centig.), pèse 9 9 8 , 7 4 tmces, -avoirdapois, (de 
4 ^ 7 , 5 grains troy chacune) ou 1 , 2 6 onces de moins de 

• Journ. de Phys, X L I X , 1 7 1 . 
* Le pied cube fratiçais où 3 4 , 3 7 7 3 5 4 décimètre» cubes d'eau d i s 

tillée pèse 70 liy. i-ti grains , poids de m a r c , o u 34 .377*54k i logram. ! 
ce rjui équivaut à 5 3 9 4 5 2 , 9 4 9 ^ grains troy, le grain troy étant égal , 
ainsi qu'il résulte des calculs de M. Thomson , à 1 ,01828 grains poids 
de marc ; d'où il su i t , toujours d'après l u i , que le pied cube anglais 
d'eau distillée au maximum de densité, pèse 4 3 7 1 0 a , 4 9 4 ^ grains troy, 
ou 9 9 9 , 0 7 1 4 1 6 1 onces avoirdupois, ou 2 8 , 3 9 8 4 0 4 kilogrammes , éva
luation un peu faible. M. Thomson paraît avoir pris 0 , 8 1 5 5 7 3 pour le 
rapport du pied cubennglais au pied cuhe français. Suivant M. T i 
berius Cavailo , ce rapport est 0 , 8 2 6 1 . ( iVbfe du Traducteur- ) 
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• Voyez Observations oïl this subject, by Grew. Phil, Trans. Abt. 
I I , 54 

* Gilbert's Ànnaleu. 4 V 3 3 3 . 

ïooo o n c e s a v o i r d u p o i s , r e p r é s e n t a n t 5 3 2 7 0 2 , 7 g r a i n s p o i d s 

d e m a r d , ou 2 8 , i g 4 3 8 3 3 k i l o g r a m m e s ; c e q u i e s t p a r c o n 

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

d e p l u i e à la m ê m e t e m p é r a t u r e . 

L a p e s a n t e u r s p é c i f i q u e d e l ' e a u , t o u j o u r s s u p p o s é e = 

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

e j j i q u e - d e t o u t a u t r e c o r p s . 

• a . Lorsque l a t e m p é r a t u r e d e l ' e a u e s t r e f r o i d i e j u s q u ' a u g i » « . 

z é r o d e 1 e c h e l l a t h e r m o m é t r i q u e c e n t i g . , e l l e s e c o n v e r t i t 

e n g l a c e . Si c e t a b a i s s e m e n t d e t e m p é r a t u r e n'a e u l i e u q u e 

t r è s - l e n t e m e n t , l a g l a c e p r e n d la f o r m e de c r i s t a u x e n a i g u i l l e s 

q u i s e c r o i s e n t s o u s d e s a n g l e s d e 6 0 o u 1 2 0 ° , a i n s i q u e 

M. d e Mairan l'a r e m a r q u é : on l'a s o u v e n t o b s e r v é e a u s s i 

e s l a r g e c r i s t a u x de ' f i g u r e s d é t e r m i n é e s En t e n a n t l a 

g l a c e à u n e t e m p é r a t u r e de b e a u c o u p i n f é r i e u r e à c e l l e d e 

z é r o , e l l e a c q u i e r t u n e g r a n d e d u r e t é , - e t p e u t ê t r e r é d u i t e 

e n p o u d r e l a p l u s fine. Elle e s t é l a s t i q u e ; s a p e s a n t e u r s p é 

c i f i q u e e s t m o i n d r e e u e c e l l e de l ' e a u , c a r e l l e n ' e x c è d e p a s 

3 . Lorsque l ' e a u e s t c h a u f f é e à l a t e m p é r a t u r e d e î oe 'v .peor . 
c é n t j g . a u - d e S s u s d e zé ro ,e l le e n t r e e n é b u l l i t i o n , e t se é o u v e r -

lil p a r d e g r é s en v a p e u r . La v a p e u r d'eau e s t un fluide in
v i s i b l e comrtie l'air*, m a i s d ' u n e p e s a n t e u r s p é c i f i q u e i n o i n d r e . 

Suivant les e x p é r i e n c e s d e Gay-Lussao, l e v o l u m e de C e t t e 

vapeur, s o u s J * p T e i s i o n de 7 6 c e n t i m è t r e s de m e r c u r e e{ 

à la t e m p é r a t u r e d e l ' e a u b o u i l l a n t e , e s t 1 6 9 8 f o i s plus c o n s i 

d é r a b l e q u e l e V o l u m e d e l ' e a u à T é t â t l i q u i d e ; d ' o ù i l s u i t q u e 

s a p e s a n t e u r s p é c i f i q u e e s t o , 6 2 3 5 , c e l l e d e l ' a i r é t a n t 1 V 

En S u p p o s a n t q u e t a d e n s i t é d e l a v a p e u r e s t à la d e n s i t é d e 

l ' a i r c o m m e 1 0 e s t à t 6 , s a p e s a n t e u r s p é c i f i q u e s e r a o , 6 a 5 . 

Si nous l a c o n s i d é r o n s C O p i m e é t a n t c o m p o s é e d e 2, v o l u m e s 

d ' h y d r o g è n e et d e t volume d ' o x i g è n e ^ c o n d e n s é s e n 2 v o 

l u m e s , s a p e n s a n t e u r s p é c i f i q u e d e v r a ê t r e 0 , 6 2 4 9 5 . 

L ' é l a s t i o i t é d e l a , v a p e u r d ' e a u e s t , s i g r a n d e q u ' e l l e p r o 

d u i t l e s e x p l o s i o n s l e s , p l u s v i o l e n t e s ? l o r s q u e d e s o b s t a c ï e s 

S ' o p p o s e n t à s o n hbrç d é g a g e m e n t . C 'est s u r ce p r i n c i p e 

q u ' o n t é t é c o n s t r u i t e s l e s m a c h i n e s à v a p e u r . 
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ï 6 O X I D E S ï î f S A L I F I A B L E S . 

Les phénomènes de l'ébullition de l'eau sont entièrement 
dûs à la formation rapide de la vapeur au fond dti vaisseau. Le 
degré de température auquell'eau commence à bouillir varie en 
raison de la différence de pression de l'atmosphère. Dans le 
vide, l'eau bout à 2 1 ° centig., et lorsqu'elle est comprimée dans 
le digesteur de Papin, elle peut supporter une température 
approchant de celle de la chaleur rouge sans entrer en ébul-« 
lition. Par son mélange avec différens sels, l'eau éprouve de 
grandes variations dans son terme d'ébullition. M. Achard a 
fait à ce sujet un grand nombre d'expériences, dont les ré* 
sultats sont présentés dans les tables suivantes*. 

C l a s s e I R E . 
Sels qui ne font point varier le ternie' d'ébullition 

de l'eau^ j t 

Sulfate de cuivre. 

C l a s s e I I . ^ 
Sels qui élèvent le terme d'ébullition de l'eau. 

o 1 Hydrochlorate de soude ?. J g-o 1, . 5 0 , 7 5 

la 4J \ Sulfate de soude I £ a L : . . . . 3 ° , l * 
ro_g J Sulfate de p o t a s s e . . . . . . . . I ~ - 2 J < . . . . o C , 5 T J 
| S Nitrate de potasse f = 3 \ I e , 3 ^ 

Œ a | Acide borique I . j l . 1 J P j 
¡3 f Carbonate de soude, <, . 1 . 1 ^ 3 ^ F . . . . , I ° , 3 O 

Cette élévation du terme de l'ébullition de l'eau par les 
sels, varie selon la quantité qu'elle en tient en dissolution; 
et en général l'élévation est d'autant p)us grande j que l*eau 
approche davantage du terme de sa saturation. 

C l a s s e 1 III. ' 

Sels qui abaissent le terme d'ébullition de l'eau. 
C E A T I G R . 

~, ' f En petite quantité, il abaisse l e 1 

Borax, sous- ) t t £ m e d ^ r é b n n i t i r ] n , de o ° , 7 5 O 

borate de soude £ E n dissolution saturée, de u ° , I » i 

* Trans. Berlin. 1^85 . Je n'ai pas c m devoir apporter aucun chan
gement à ces tables , parce que je n'ai pas répété moi-même les ex 
périences. Mais je doute beaucoup de l'exactitude de quelques-uns 
des nombres, et je pense qu'il Y A erreur dans les 3.* et 4 . " classe». 
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On avait autrefois supposé que l'eau était incompressible, 
mais le contraire a été démontré par M. Canton. M. Mongez 
obtint les mêmes résultats d'un grand nombre d'expériences 
qu'il fit long-temps après sur ce sujet. 

4. L'eau n'est point affectée par l'action de la lumière. A C T I O N 

Elle ne paraît pas susceptible d'être décomposée par la cba- d e U ^"f-
leur. Ou peut la faire passer par un tube chauffé au rouge 
sans qu'elle éprouve aucun changement dans sa constitution. 

5. Elle a la propriété d'absorber l'air de l'atmosphère. Elle itiorb» 

Elle en contient toujours une portion ^lorsqu'elle y a été 
exposée. Cet air en est dégagé en plus grande partie par l'é-
bullition ; mais il résulte des expériences du docteur Priest
ley qu'il, ne l'est pas en totalité, et qu'il est très-difficile d'en 
dépouiller l'eau entièrement. C'est à la présence de cet air 
que l'eau doit sa saveur agréable, et c'est aussi parce qu'elle 
en est privée, que l'eau qui a bouilli est insipide. L'eau 
absorbe le gaz oxigène de préférence à l'air, et à-peu-près 
dans la même proportion, ainsi que Schéele s'en est assuré 
le premier. 

M. Driessen a fait voir que pour séparer de l'eau l'air C O M M E N T 

u'elle contient, il fallait la faire bouillir pendant au-moins™^.**^»™ 
eux heures, et la garder dans une bouteille renversée sur 

le mercure. Si, après l'avoir traitée ainsi, on l'expose à 
l'air, pendant même si peu de temps que ce soit, elle en 
absorbe immédiatement, ce qui prouve combien est forte 

I I . a 

. Sulfate ( En petite quantité 1 0 , 3 7 2 

de magnésie. \ En dissolution saturée ·. o N , G I I 

( En très-petite quantité o°,oo 
Alun \ En quantité plus grande o ° , 3 O G 

( En dissolution saturée o°,oo 

Sulfate de chaux, . . . . ] C o°,oi 
Sulfate de zinc, ( ^ t , · „ ) o ° , 2 5 
C L F 1 r r en toute proportion, s ' Sulfate de fer I r r f o°,ia 

Acétate de p o m b , . . . . ) . # ^ 0 0 , 6 9 

C L A S S E IV. 

Hydrochlorate'C En petite quantité, abaisse de. .. o « , 2 5 

d'ammouiaque \ En dissolution saturée, élève de. 5°,44 
Carbonate ( En petite quantité, abaisse de . . . . 0 o , a 5 
de potasse. \ En dissolution saturée, élève de.. 6 ° , 2 2 
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i8 O X I D E S I N S A L I F I A B L E d . 

son affinité pour ce fluide1. M. Driessen a indiqué la ma
nière suivante de reconnaître si l'eau est, ou non, parfai
tement dépouillée d'air. Après avoir donné une teinte bleue 
à l'eau avec du tournesol, on en remplit un flacon on le 
renverse sous l'eau. On y introduit alors du deutoxide 
d'azote pur, dans la proportion des o,o5 du liquide dans 
le flacon ; si cette eau contient de l'air, une partie du deu
toxide d'azote se combinera avec son oxigene, elle sera 
convertie en acide nitrique, e t , en conséquence, la couleur 
bleue du tournesol sera changée en rouge. On peut même 
évaluer la proportion de Tair présent dans l'eau par la quan
tité d'ammoniaque qui deviendra nécessaire "pour restituer 
la couleur bleue du tournesol. Si par ce mode d'essai la 
couleur bleue du tournesol se maintient, on pourra en con
clure avec certitude que l'eau qui y a été soumise ne con
tient pas sensiblement d'air *. Il convient d'observer cepen
dant que cette expérience ne réussit d'une manière satisfai
sante qu'autant que le gaz oxigène présent est en propor
tion plus'qu'ordinaire; car en agitant du deutoxide d'azote 
dans de bonne eau de source, il ne se produit aucun effet. 

I I . I L n'a pas été, jusqu'à présent, reconnu qu'aucun des 
soutiens de combustion fût capable de décomposer l'eau. Il 
paraît ainsi que l'hydrogène a pour l'oxigène une affinité plus 
forte que pour tout autre des soutiens de combustion. 

I I I . L'action des combustibles simples sur l'eau n'a pas été 
combustibles, E X A M I N É E avec beaucoup a attention. Le gaz hydrogène n en 

exerce aucune sur ce liquide, même à la chaleur rouge. Le 
charbon n'attaque pas sensiblement l'eau à froid ; mais à une 
chaleur rouge il la décompose. Il y a formation d'acide car
bonique de gaz hydrogène carboné, et probablement aussi 
d'oxide de carbone. 

2 . L'action du bore et du silicium sur l'eau n'a point 
été examinée, mais il est probable qu'elle doit être au-moins 
aussi énergique que celle de charbon sur C E liquide. 

3 . Il ne paraît pas que le phosphore et le soufre puissent 
décomposer l'eau, même à l'aide de la chaleur. L'arsenic! n'a 
point d'action sur E L L E À la température ordinaire de l'at
mosphère. 

Í P B . I L . M A E . I 6 O 3 , X Y , A 5 A . 

» Ibid. 
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* Ména. Par, 1 7 8 1 . I , 2 7 3 . 

4· Le potassium et le sodium décomposent l'eau avec une 
grande énergie. Ces corps sout ainsi transformés eu potasse et 
eu soude, et 1 hydrogène est dégagé. Il n'est pas douteux 
que les bases métalliques des terres alcalines et des terres 
pures décomposeraient aussil'eau étant mises en contact avec 
ce liquide. 

5. Parmi les métaux, le fer, le zinc, l'antimoine et l'élain, D« m f u i u . 

décomposent l'eau à l'aide de la chaleur. L'argent, l'or, le 
cuivre et le platine, n'ont aucune action sur elle. Ou n'a 
point essayé celle des autres métaux sur ce liquide à une cha
leur rouge *. 

6. L'eau dissout les alcalis , ainsi que les terres alcalines, Dc,aic«ii. 
et n'attaque point les terres pures. Elle dissout aussi les «"«<"*• 
acides et les sels, et peut se combiner avec un grand nom
bre de corps. 

7. L'eau a la propriété de s'unir aux corps de deux ma-L'em i c c o m -

nières différentes. Elle en dissout quelques-uns ; c'est ainsi d«» 
qu'elle s'unit à l'bydrochlorale de soude , au sucre, et avec 
un grand nombre d'autres corps, et ces composés de- • 
vieunent liquidas comme elle. D'autres substances, en s'y com
binant, conservent leur solidité. C'est l'eau, qui dans ce cas, 

Îierd sa forme liquide pour prendre celle de la substance à 
*quelle elle est unie. C'est ce qui a lieu avec la chaux, l'a

lumine, avec un grand nombre de substances salines, et 
une grande variété d'oxides métalliques. Lorsque le composé 
que forme l'eau avec une autre substance conserve l'état 
liquide, la proportion dans laquelle l'eau se combine esc 
illimitée; la quantité en est toujours, au contraire, dans un 
rapport déterminé, lorsque la combinaison produite est 
solide. 

Les chimistes n'avaient porté pendant long-temps toute 
leur attention que sur la première de ces deux espèces de 
combinaisons, qu'on appela dissolutions des corps dans l'eau, 
lorsque Proust la dirigea sur celles, presqu'entièrement 
négligées, dans lesquelles l'eau devient solide, et qu'il dis
tingua par la dénomination d'hydrates. 

Ainsi, dans le langage de Proust, la combinaison de l'eau j o u t e s , 

avec la chaux, ordinairement appelée chaux éteinte, est un 
hydrate de chaux. De même aussi, les cristaux de barite et de 
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strontiane, sont des hydrates de ces terres alcalines, comme 
la potasse et la soude cristallisées sont des hydrates des alcalis 
fixes. Quoique le terme hydrate soit, à quelques égards, sus-
sceptible d'objections, nous continuerons cependant de l'em
ployer, puisqu'il n'eu a pas été proposé d'autre. Les com
poses appelés hydrates méritent d'être particulièrement 
Considérés en ce qu'ils diffèrent d'une manière très-sensible 
dans leurs propriétés , des corps avec lesquels on les a 
jusqu'alors confondus : c'est ainsi que, sous plusieurs rap
ports, les hydrates de chaux, de barite, de potasse, e tc . , 
sont très-différens de la chaux, de la barite, de la potasse, etc. 

H ^ m e * Les hydrates de potasse et de soude sont cristallisés, et 
, 1 c , , Ir°«. t contiennent toujours une proportion d'eau déterminée. Leur 

dissolution dans l'eau produit du froid, tandis que celle des 
alcalis en poudre donne de la chaleur. Les mêmes observations 
s'appliquent aux hydrates de barite et de strontiane. L'eau 
entre en proportion beaucoup plus considérable dans la com
position des hydrates dont nous venons de parler que dans 
sa combinaison avec la chaux. Il en résulte que l'hydrate de 
chaux ne peut pas prendre la forme cristalline, et qu'il reste 
ordinairement à l'état pulvérulent. On sait néanmoins qu'il 
retient l'eau avec une grande force, et que sa formation est 
une des principales causes de la solidification du mortier *. 
'L'hydrate d'alumine n'est pas moins remarquable par la même 
particularité. Cette substance est celle qu'a désignée Saussure 
par la dénomination d'alumine spongieuse. 

Hyara te . ^ a ' s ^e t o u s ^ e s hydrates ce sont ceux des oxides métalli-
mcuiiiijues. ques qui sont les plus remarquables; aussi, attirèrent-ils 

d'abord, et plus particulièrement, l'attention de Proust; et ce 
fut l'examen de ces sortes d'oxides qui le porta à inventer le 
mot hydrate, par lequel il crut convenable de distinguer tous 
les composés de cette nature. Ses observations, en ce qui 
concerne l'hydrate de cuivre, ont été révoquées en doute par 
Berthollet* ; mais ses argumens ne me paraissent pas suffisam
ment concluans pour renverser une théorie aussi ingénieuse 
que celle de Proust. Berthollet a bien démontré que l'Aydrate 
de cuivre retient habituellement une petite portion d'acide, 
mais il n'a pas fait voir qu'il dût ses propriétés particulières 
à cet acide, tandis que Proust a rendu l'opinion contraire 

* Proust , Jnurn. de Phys. L I X , 34-
î Statique chimique. I I , 4^5. 
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plus que probable, en s'assurant que les propriétés de l'hydrate 
ce changent point, lors même que la proportion d'acide varie, 
et qu'elle est diminuée de manière que sa présence y puisse 
être à peine indiquée. 

La plupart des hydrates métalliques se font remarquer par 
l'éclat de leurs couleurs : ils se dissolvent dans les acides 
beaucoup plus facilement que les oxides ; et mis dans la 
bouche ,Ils affectent l'organe du goût, beaucoup plus forte
ment même que les sels métalliques. 

IV. Les anciens avaient considéré l'eau comme l'un des 
quatre élémens dont chacun des autres corps est composé. Opinions 
, ' „ . , . . T T . . r 1 sur la nalni 

Llle était, suivant Hypocrate, la substance qui nourrit et dei't.n. 
entretient la vie des plantes et des animaux. Vanhelmont fut 
le premier qui, ayant essayé de conserver pendant très-long
temps des plantes dans de l'eau pure, crut pouvoir conclure 
de ses expériences que ce liquide était susceptible de se con
vertir dans toutes les substances qui se trouvent dans les 
végétaux. Boyle ayant laissé pendant un an de l'eau pure 
dans un vase de verre hermétiquement fermé, il y trouva 
une certaine quantité d'écaillés terreuses qu'il considéra 
comme provenant d'une portion de l'eau qui s'était changée 
en terre Il obtint la même terre en distillant à feu lent dç 
l'eau dans un vase de verre élevé ". Margraff répéta l'expé
rience dont il eut le même résultat, et dont il tira la même 
conclusion ; mais l'opinion de ces chimistes ne fut jamais gé
néralement admise2. M. Waseltou, qui publia ses expériences 
à ce sujet dans le journal de physique, pour 1780, fut vrai
semblablement le dernier qui l'ait adoptée. Lavoisier prouva, 
en 1773, que les vaisseaux de verre dans lesquels la distil
lation s'était faite, avaient perdu de leur poids une quantité 
exactement égale au poids de la terre obtenue + , d'où il 
s'ensuivait irrésistiblement que la terre, dont la présence se 
manifestait ainsi, était de la silice que le verre conlient en 
grande proportion, et qu'elle provenait de la décomposition 
des vaisseaux. Il a été démontré depuis , par Priestley, que 
l'eau décompose toujours le verre lorsqu'il reste pendant 

1 Shaw's Bovle. I I I , 4 l7-
» Ihid. I , 367. 
' Watsoo's chemical Essays. IV , 357. 
4 Mémoires de Paris , 1 7 7 0 , p . 73 et 9 0 . Lavoisïer, après y avoir 

présenté d'abord l'exposé complet des opinions, sur ce sujet, de* 
écrivains qui l'avaient précédé , donne le détail de ses expériences. 
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long-temps en contact A V E C la surface de ce liquide à une 
haute température. 

H I F J C I R E On S A I L actuellement que l'eau est un oxide d'hydrogène, 
M d .COUVCRIE ou un composé d'oxigène et d'hydrogène. Comme cette dé-
C C M P O S P A N I É I . couverte g presqu'entièremeut changé l'aspect de la science 

de la chimie , en fournissant un moyen d'expliquer un grand 
nombre de phénomènes qui n'avaient pu l'être jusqu'alors, I L 
nous paraît digne de notre sujet de tracer plus particulière
ment la route par laquelle on y est progressivement parvenu. 

Il est vraisemblable que Schéele est le premier qui chercha 
à découvrir ce qui se produisait par la combustion du gaz 
hydrogène. Il conclut que, pendant qu'elle avait lieu, l'oxi-
gène et l'hydrogène se combinaient, et que le produit était du 
calorique. 

En I7^6,Macquer, aidé par Sigaud de Lafond, mit le feuà 
une bouteille remplie D E gaz hydrogène, en plaçant au-dessus 
de la flamme une soucoupe 3e porcelaine, afin de s'assurer s'il 
se produirait quelque vapeur fuligineuse. La soucoupe resta 
parfaitement nette ; mais on y appercevait quelques gouttes 
d'un liquide clair qu'ils reconnurent être de Veau pure*. 

L'aimée d'après , Bucquet et Lavoisier firent détoner un 
mélange de gaz hydrogène et oxigène pour en connaître le 

Îiroduit, sur la nature duquel ils n'étaient pas d'accord dans 
eurs conjectures. Bucquet avait supposé que ce produit 

devait être de l'acide carbonique, et Lavoisier avait au con
traire soupçonné que ce serait de l'acide sulfurique ou sulfu
reux. Ils ne distinguèrent pas la nature du produit; mais ils 
s'assurèrent qu'il n'y avait point eu de gaz acide carbonique 
formé, et par conséquent ils reconnurent que l'hypothèse de 
Bucquet n'était pas fondée*. 

Au commencement de 1 7 8 1 , M. Warlt i re , sur L'invitation 
que lui en fit le docteur Priestley, mit le feu à un mélange de 
C E S deux gaz, contenu dans un vaisseau de cuivre, et il ob
serva qu'après l'expérience, le poids du tout était diminué. 
Le docteur Priestley avait préalablement fait, en présence de 
M. Varltire,la même expérience dans unvaisseaude verre. Ce 
vaisseau devint humide dans son intérieur, et il se recouvrit 
d ' U N E espèce D E s u i e 3 , que depuis, le docteur Priestley S U P -

1 Dictionnaire de Macquer, art. gaz injldmmable. 
» Mém. Par. 1-81 , p . i-n. 
* Priestley. V.SGS. 
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fjosa être une portion du mercure dont on s'était servi pour 
introduction des gaz dans le vase 

Dans l'été de 1 7 8 1 , Cavendish, qui avait eu connais
sance des expériences de Priestley et de Warl t i re , fit dé
toner un mélange de 32kj'37O, mesure, de gaz hydrogène, 
et de deux fois et demie environ cette même quantité d'air 
atmosphérique. Il obtint, par ce procédé, 8^40 d'eau pure. 
Il fit détoner également un mélange de i" 'a6a, mesure, de 
gaz oxigène, et de 2K,"39S de gaz hydrogène, et il obtint 
ij'RP42 d'eau contenant un peu d'acide nitrique. 11 conclut 
de ces expériences que l'eau est un composé. Cavendish 
doit donc être bien réellement considéré comme ayant fait 
la découverte de la composition de l'eau. Il reconnut le 
premier qu'il se produit de l'eau par la combustion des gaz 
oxigène et hydrogène, et le premier, il tira de ce fait la con
clusion convenable. 

Watt avait bien à - la -vér i t é déduit aussi les mêmes 
conséquences des expériences du docteur Priestley et de 
M. Warltire; il en avait fait lui-même un grand nombre 
pour s'assurer du phénomène, avant que Cavendish l'eût 
annoncé; mais il avait été détourné de publier sa théorie 

Ear quelques expériences du docteur Priestley, qui lui sem-
laient y être contraires *. Wat t a donc aussi droit de 

prétendre au mérite de la découverte, et ce droit ne 
peut nuire à celui de Cavendish, qui n'eut aucune con
naissance de la théorie, et des expériences de ce savant. 

Sur ces entrefaites, et dans l'hiver de 1781 à 1783 , La-
voisier, qui avait présumé que le produit de la combus
tion des gaz oxigène et hydrogène, était de l'acide sulfu-
rique ou sulfureux, fit, assisté de M. Gingernnre, une expé
rience pour s'assurer de ce fait. Ils remplirent de gaz hydro
gène une bouteille de la contenance d'environ 6* pintes ( me
sure française); ils y mirent le feu, et après y avoir versé 
2 onces (environ 61 grammes) d'eau de chaux, ils fermèrent 
la bouteille avec un bouchon de liège traversé par un tube de 
cuivre au moyen duauel on y introduisait de la vapeur d'oxi-
gène, afin d'entretenir la flamme. Ils répétèrent trois fois cette 
expérience en substituant à l'eau de chaux une dissolution 

• Phil. Tr.-rns. L X X I V , 33a. 
* Ibid. L X X V , 33o. 
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• Mérn. Par. 17S1, p. 470. 
* lbid. , p. 47-J. 
5 Ibui., p. 4;4 

faible d'alcali dans de l'eau pure, et ils n'observèrent aucun 
produit quelconque *. Lavoisier extrêmement surpris d'un 
semblable résultat, se décida à recommencer l'expérience plus 
en grand et autant que possible, avec plus/ d'exactitude 
encore. Il se procura un appareil au moyen duquel, à l'aide 
de tuyaux garnis de robinets, il pût prolonger la combustion 
tout aussi long-temps qu'il le jugerait convenable, en four
nissant continuellement l'un et l'autre des gaz oxigène et 
hydrogène, dans la proportion nécessaire à mesure qu'ils 
viendraient à manquer. 

L'expérience fut faite par Lavoisier et La Place, le 24 
juin 1783, en présence de MM. Leroy, Vandermonde, 
de plusieurs autres académiciens, et de Charles Blagden, 
qui leur annonça que Cavendish, qui l'avait déjà tentée, en 
avait obtenu de l'eau *. Ils continuèrent l'inflammation jus
qu'à ce que leur provision des gaz eût été épuisée, et ils 
eurent pour résultat îg gramm. d'eau, qu'ils reconnurent 
être parfaitement pure. Lavoisier crut pouvoir conclure de 
cette expérience, que l'eau est un composé d'oxigène et 
d'hydrogène. Elle fut répétée quelque temps après par 
Mongez, qui en obtint un résultat semblable. Enfin Lavoisier 
et Meusnier la firent de nouveau surune échelle suffisamment 
grande pour ne plus laisser aucun doute sur la réalité de son 
résultat 3 . 

Cette expérience a été depuis si souvent répétée et variée 
de tant de manières, que son résultatsemble être aujourd'hui 
au-dessus de toute controverse. Il paraît donc inutile de 
pousser plus loin l'histoire de cette découverte, ou de parler 
des objections.du docteur Priestley, dont les opinions con
traires à celles des chimistes que nous venons de citer, 
n'ont trouvé aucun appui. 

Quelque temps après l'époque des premières expériences de 
Cavendish, 011 ' soupçonna que les gaz oxigène et hydrogène 
s'unissaient dans la proportion de deux volumes d'hydrogène et 
d'un volume d'oxigène. Mais ce sont Gay-Lussac et Humboldt 
qui ont démontréles premiers, avec une exactitude rigoureuse, 
la réalité de ces proportions par leurs expériences sur ce 
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S E C T I O N I V . 

De F Oxide de carbone (Oxide carbonique). 

I . L A substance aujourd'hui connue sous le nom d'oxide de H U I O I R . . 

carbone ( oxide carbonique ) , est un gaz que les chimistes 
confondirent avec l'hydrogène carboné, jusqu'à l'époque où 
Priestley en fit l'objet de leur attention dans une dissertation 
qu'il publia à l'appui delà doctrine du phlogistique. Ses expé
riences furentimmédiatement répétées, et ses opinions confir
mées parle docteur Woodhouse de Pensylvanie;mais la véri
table nature et la composition de ce gaz furent découvertes par 
M.CrnikshanksdeWolwick'jqui donna connaissance de ses 
expériences à ce sujet, en 1 8 0 2 . Celles de Woodhouse étaient 
déjà connues en France. Guyton-Morveau, chargé par l'In
stitut d'en rendre un compte détaillé, invita Clément et 
Desormes à faire des recherches sur cet oxide. Us en ob
tinrent à-peu-près les mêmes résultats que ceux annoncés 
par Cruiksbanks * et ils en tirèrent les mêmes conclusions. 
Mais Berthollet, qui de son côté s'occupait dans le même 
temps d'expériences semblables, se forma, sur la compo
sition du charbon et de l'oxyde de carbone, une opinion dif
férente, qu'il établit datft trois dissertations savantes publiées 
dans le quatrième volume des mémoires de l'Institut, et 
dans lesquelles, avec la sagacité qui lui est ordinaire, il 
examine les expériences et combat les opinions des autres 
chimistes. A-peu-près à4a même époque, il parut un mémoire 
des chimistes hollandais , dans lequel ils s'élevaient contre 

1 IVicholson's J o u m . V, 1 e taor , 
• A in- de CLim. X X X I X , 88 ; et X L I I , l a i . 

sujet. En supposant exactes les pesanteurs spécifiques de ces 
deux gaz, telles que nous les avons établies, il s'ensuit que 
l'eau est un composé de 

Oxigène 8 
Hydrogène I 

de manière que l'hydrogène dans l'eau, s'élève à un neu
vième, et l'oxigène aux huit neuvièmes du poids de ce 
liquide. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



26 O X I D E S I N S A L I F I A B L E S . 

les expériences de tons les autres savans, et présentaient 
comme réels des résultats très-différens x . 

Mais l'opinion de Cruikshanks gagna peu-à-peu., et prin
cipalement par suite des expériences de Dalton, et de ce qu'il 
publia sur ce sujet; aujourd'hui cette opinion semble pleine
ment établie. 

Préparation. i. On peut se procurer le gaz oxide de carbone de quatre 
manières différentes. La première consiste à chauffer forte
ment dans une cornue de fer, un mélange de charbon 
purifié et d'oxides de fer ou de zinc, ou de tout oxide quel
conque, capable de supporter la chaleur rouge. L'oxide se 
réduit par degrés, et pendant cette réduction, il se dégage 
une grande quantité d'un gaz, qui est un mélange de gaz 
acide carbonique et d'un autre gaz qui brûle avec une 
flamme bleue. C'est à ce dernier gaz qu'on a appliqué la dé
nomination à'oxide de carbone. On peut séparer l'acide car
bonique du mélange des gaz, en le faisant passer à travers de 
l'eau de chaux. M. Cruikshanks, qui opéra de cette manière 
avec des oxides de fer, de zinc, de cuivre, avec la litharge 
et l'oxide noir de manganèse, conclut de ses expériences, 
que ceux de ces oxides qui abandonnent le plus facile
ment leur oxigène fournissent la plus grande proportion 
d'acide carbonique, et ceux qui retiennent leur oxigène avec 
le plus de force donnent la plus grande quantité d'oxide de 
carbone. C'est toujours vers le commencement de l'opé
ration que se fait le plus grand dégagement de gaz acide 
carbonique ; il diminue par degrés, et à la fin il ne passe 
plus que de l'oxide de carbone *. Les résultats obtenus 
par Clément et Desormes coïncident presque exactement 
avec ceux des expériences de Cruikshanks; mais ils se bor
nèrent à opérer sur l'oxide blanc de zinc sans essayer d'autres 
oxides métalliques. Ils substituèrent la plombagine au char
bon, et les résultats furent les mêmes 3 . 

Par la seconde manière de^réparer l'oxide de carbone, on 
chauffe fortement dans une cornue de fer une partie de char
bon purifié avec trois parties de carbonate de chaux , de 
strontiaue ou de barite. L'acide carbonique est peu-à-peu 

« Aun. rleChim. X L I I I , n 3 . 
• ?íicholson's Juurn. T802 , V , i . 
! Ann. de Chira. X X X I X , 33. 
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DE L'0XIDE DE CARBONE. 2.J 
séparé ou décomposé. 11 se dégage en abondance UTT gaz, qui 
est un mélange d'environ une partie d'acide carbonique et 
de cinq parties d'oxide de carbone *. Dans ce cas, une por
tion de l'acide carbonique du carbonate est séparée sans al
tération; mais la plus grande partie de cet acide S'est con
vertie en oxide de carbone par l'action du charbon. 

Troisième manière. On chauffe fortement dans une cornue 
de fer un mélange, à parties égales, de l'un des trois carbo
nates terreux dont il vient d'être parlé, et de limaille de fer 
net. L'acide carbonique est également décomposé par l'action 
du fer, elles mêmes gaz SE dégagent en grande abondance. Le 
docteur Priestley essaya le premier cette méthode avec 
l'oxide noir de fer et le carbonate de barite; mais Cruik-
shatiks, en se servant de fer pur, obtint des produits gazeux 
beaucoup plus considérables *. 

Quatrième manière. En faisant passer lentement, et à plu
sieurs reprises, du gaz acide carbonique à travers du char
bon préparé, chauffé au rouge dans un tube de porcelaine 
ou de fer, il disparaît peu-à-peu, et est remplacé par de l'o-
xide de carbone. Dans CE cas, l'acide carbonique est décom
posé par le charbon précisément de la même manière que 
dans les deux dernières méthodes, avec cette seule diffé
rence que dans celles-ci il était combiné avec une base, et 
que dans le dernier cas il est à l'état gazeux. Cette expé
rience, faite pour la première fois par Cruikshanks * 3 a été 
répétée depuis par Clément et Desormes + . 

2 . II résulte des expériences de Cruiksbanks, que la troi- C o , n m e n ) 

sième de ces quatre méthodes indiquées pour la préparation °" LC P̂ IFII. 
de l'oxide de carbone, est la SEÎE au moyen de laquelle on 
puisse l'obtenir à l'état de pureté. En chauffant fortement 
dans UNE cornue de fer un mélange à parties égales de craie, 
(carbonate de chaux)et de limaille de fer, exposés séparément 
avant leur emploi, dans des vaisseaux fermés, à une cha
leur rouge , les gaz qui SE dégagent ne sont qu'un mélange 
de gaz acide carbonique et oxide de carbone; en séparant 
l'acide carbonique par le moyen de l'eau de chaux, l'oxide 
de carbone reste à l'état de pureté. 

* Clément el. Deçormes , Ann. de Chirn. X X X I X , 4̂ · 
* TJicholsnn's Journ. V, \ et 208. 
' Jhid. 18M, IV, •JORI 
* Ann.de Cliira. X X X I X , 46. 
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Vropiètt.i 3. Legazoxide de.carbone ainsi obtenu est invisible et 
élastique comme l'air. Sa pesanteur spécifique est , suivant 
Cruikshanks, de o,g56, celle de l'air étant i,ooo. Si nous 
calculons la pesanteur spécifique du gaz oxide de carbone 
dans la supposition que c'est un composé de i volumes 
carbone et de i volume oxigène, condensés en 2 volumes, 
elle sera de 0 , 9 7 2 . 

Les animaux ne peuvent respirer ce gaz sans être suffo
qués. Un oiseau placé par Clément et Desormes dans une 
cloche qui en était remplie, mourut avant qu'on eût eu le 
temps de l'en retirer; et lorsqu'ils essayèrent eux-mêmes 
de le respirer ils éprouvèrent des étourdissemens, et se 
sentirent prêts à tomber en défaillance *. Aucun corps com
bustible ne peut brûler dans le gaz oxide de carbone. 

Ce gaz n'est point altéré par la lumière. Il n'éprouve non 
plus aucun changement lorsqu'on le fait passer à travers un 
tube rouge de chaleur. Dans sa dilatation par le calorique, 
il suit exactement les mêmes lois que l'air atmosphérique, 
ainsi qu'on devait s'y attendre. 

Corahnstibis. 4- Le gaz oxide de carbone est combustible. Il s'allume à 
l'air, et lorsqu'on le met en contact avec un corps rouge de feu, 
ou qu'on le présente à la flamme d'une bougie, il brûle avec 
une flamme bleue, qui s'élève en serpentant. Lorsqu'on le 
mêle avec de l'air atmosphérique avant de l'allumer,il brûle 
plus rapidement et avec plus d'éclat, mais sans détonation. 
La combustion est encore plus vive et plus brillante, si on 
substitue du gaz oxigène à l'air ordinaire. Il détone quelque
fois avec l'oxigène, mais le plus communément cet effet n'a 
pas lieu. 

Action II. Les soutiens de combustion ont de l'action sur le gaz 
« soutien* c a r D o n e , à raison de sa combustibilité. 
combusHon. L'oxigène s'unit avec ce gaz par combustion, dans la 

proportion de i volume oxigène et a volumes de gaz oxide 
de carbone, qui est transformé en acide carbonique sans 
altération de volume. 

Il y a combinaison du chlore avec l'oxide de carbone, 
lorsqu'on expose à une forte lumière un mélange de ces gaz. 
Les deux gaz se combinent à volumes égaux, et le composé 
formé par cette union est réduit à la moitié de son premier 

* Ann. de Chim. X X X I X , 55. 
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Volume. Ce composé, qui a les propriétés acides, peut être 
appelé acide chloro-carbonique. 

L'iode ne paraît pas avoir d'action sur le gaz oxide de 
carbone. 

III. L'action des combustibles simples sur le gaz oxide de c« 
carbone n'a été qu'imparfaitement examinée. combumi 

1 . Suivant Clément et Desormes, lorsqu'on fait traverser 
un tube de verre rougi au feu, par un mélange d'oxide de 
carbone et de gaz hydrogène, il se dépose du charbon qui 
tapisse les parois du tube d'un émail brillant ; il se forme de 
l'eau, et il se dégage, à l'autre extrémité du tube, de l'hydro
gène qui semble être pur Mais lorsque Saussure le jeune 
répéta cette expérience, il trouva que le prétendu émail de 
charbon n'était autre chose, ainsi que l'avait déjà observé le 
docteur Priestley, que la couleur noire, ou plutôt bleuâtre, 
que prend le fliut-glass, lorsqu'à l'état de chaleur rouge, il 
est mis en contact avec l'hydrogène Il n'est pas en effet 
vraisemblable que l'hydrogène puisse décomposer l'oxide de 
carbone; et Saussure a fait voir qu'en faisant passer un mé
lange de gaz hvdrogène et d'acide carbonique à travers un 
tube rouge de feu, l'acide carbonique est décomposé, et il y 
a production d'oxide de carbone. Ce résultat a même été 
confirmé par les expériences subséquentes de Clément et 
Desormes. 

a. Clément et Desormes assurent qu'en faisant passer îe 
gaz oxide de carbone à travers du charbon, rouge de feu, 
ce gaz dissout une portion du charbon, et sa pesanteur spéci
fique est augmentée. 

3. Lorsqu'on le fait traverser du soufre fondu, il ne s'y 
combine point et il n'en altère pas les propriétés. Mais traité 
de la même manière avec le phosphore, il en dissout un peu, 
et il acquiert la propriété de brûler avec une flamme jaune. 

4- On ne connaît point l'action sur ce gaz, du bore, du si
licium, de l'arsenic et du tellure. 

5. Le potassium et le sodium n'ont point d'action immé
diate sur le "gaz oxide de carbone à la température ordinaire 
de l'atmosphère; mais lorsqu'on les chauffe dans ce gaz, ils 
prennent feu, se combinent avec l'oxigène de l'oxide, et il se 

' Ann. de d u r a . X X X I X , 6t . 
* Jouru, de Phys, 3g6. 
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dépose du carbone *. Il est probable que les métaux des 
terres alcalines et des terres pures décomposeraient égale
ment ce gaz. 

6. Il ne résulte d'aucune des expériences faites jusqu'à 
présent, que le gaz oxide de carbone ait de l'action sur les 
autres métaux. Mais Clément et Desormes assurent qu'en 
faisant passer ce gaz cbaud sur de l'oxide rouge de mercure, 
il prcfduit un commencement de réductiou. 11 est, en effet, 
très-vraisemblable qu'on lui reconnaîtra la faculté de réduire 
plusieurs oxides métalliques , spécialement ceux qui cèdent 
facilement leur oxigène. 

C O M P O S I T I O N . IV. On ne peut douter,d'après les expériences de Cruick- • 
shanks, Clément Desormes, Dalton et Gay-Lussac, que le 
gaz oxide de caibone est un composé de carbone et d'oxi-
gèue, quil contient la ^noitié de l'oxigène qui existe dans 
l'acide carbomque, et par conséquent qu'il est formé de 
I atome carbone — t - 1 atome oxigène, ou en poids de 

CARBONE °>75 1 0 0 

OXIGÈNE i i53,5 
Outre les quatre oxides que nous venons de décrire dans 

ce chapitre, il est probable que le soufre et le phosphore 
peuvent former des oxides, privés des propriétés acides. 
Mais on n'a point encore observé, ni décrit de composés 
de cette nature. 

C H A P I T R E I I . 
Des Bases salifiables. 

D I V I S I O N : L E S bases salifiables ont été ordinairement divisées par 
les chimistes, en quatre séries : alcalis Jîxes, terres alca
lines , terres pures, et oxides métalliques. Quoique ces di
visions ne soient pas rigoureusement exactes, il conviendra 
cependant de les maintenir, dans la crainte de rendre moins 
intelligibles, en ne s'y conformant pas, tous les traités de 
chimie qui ont paru jusqu'à présent. Outre les bases sali
fiables, que nous savons contenir de l'oxigène, il en est une 

* Gay-Lussac et Tnénard, Recherches physico-chimiques. I, »0o. 
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De F Ammoniaque. 

I. L ' a m m o n i a q u e n'existe à l'état de pureté que sous la 
forme gazeuse. On peut l'obtenir ainsi de la raanitïre sui
vante : 

1 . Après avoir mis dans une cornue un mélange de p"P , r ,«ï««. 
trois parties de chaux vive, et d'une partie d'bydrochlorate 
d'ammoniaque en poudre, on en fait aboutir le bec sous une 
cloche de verre remplie de mercure, et renversée sur ce 
métal. En exposant ensuite cette cornue à la chaleur d'une 
lampe, il s'en dégage un gaz qui déplace le mercure, et 
remplit la cloche; ce gaz est l'ammoniaque. 

L'ammoniaque, dout les anciens ignorèrent entièrement Hiitotr». 

l'existence, ne fut connue des alchimistes que dans son état 
de combinaison avec l'acide carbonique, et souvent aussi de 
dissolution dans l'eau. Basile Valentin décrit la manière de 
l'obtenir. Cette substance était connue sous le nom d'alcali 
volatil : on l'appela aussi hartsharn ; esprit d'urine, et es
prit de sel ammoniac, parce qu'on l'obtenait par distillation 
de la corne de cerf, de l'urine et du sel ammoniac (hydro
chlorate d'ammoniaque). Le docteur Black fit voir le premier 
la différence qu'il y avait entre l'ammoniaque et Je carbo
nate d'ammoniaque, ou l'ammoniaque combinée avec l'acide 
carbonique, et le docteur Priestley fut le premier aussi qui 
trouva le moyen ci-dessus décrit, de l'obtenir à l'état de 
pureté. 

2 . L'ammoniaque à l'état de gaz est d'une transparence FroprUt*»; 

parfaite, et sans couleur, comme l'air. Sa saveur est acre et 
caustique comme celle des alcalis fixes, mais beaucoup 
moins forte; et l'ammoniaque ne corrode point 3 comme le 

de la première importance en chimie, l'ammpniaque; cette 
substance alcaline doit être classée parmi les autres bases, 
quoique l'existence de l'oxigèiie y soit encore problématique. 
Nous allons nous occuper d'abord de cette substance, et nous 
décrirons ensuite les autres bases salifiables, suivant l'ordre 
dans lequel nous venues de les dénommer en commençant 
ce chapitre, qui se trouvera ainsi divisé en cinq sections. 
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font ces alcalis, les substances animales -sur lesquelles on 
l'applique. L'ammoniaque est remarquable par son odeur 
piquante, qui cependant n'est pas désagréable lorsque cet 
alcali est suffisamment étendu. Son emploi comme stimulant 
pour prévenir la défaillance est bien connu. 

Les animaux plongés dans le gaz ammoniac ne peuvent le 
respirer, ils y périssent. Lorsqu'on laisse une bougie allu
mée dans une cloche pleine de ce gaz, elle s'éteint à trois 
ou quatre reprises successives; mais à chaque fois, la flamme 
acquiert un volume plus considérable par l'addition d'une 
autre flamme de couleur jaune pâle ; et à la fin, cette flamme 
descend de la partie supérieure de la cloche vers le fond 1 . 

La pesanteur spécifique de ce gaz est o,5go, celle de l'air 
étant i . 

En exposant le gaz ammoniac à un froid de — 43° centig. 
environ, il se condense en un liquide; mais il reprend la 
forme ga?euse à mesure que la température s'élève au-dessus 
de ce degré de froid *. En faisant passer ce gaz à travers un 
tube de porcelaine ou de verre rouge de feu, il est totale
ment décomposé et converti en gaz hydrogène, et azote 3 . 
Pour que cette expérience réussisse, il faut que le tube ne 
soit pas d'un trop grand diamètre. 

Anmonjaquc 3. L e gaz ammoniac se combine très-promptement avec 
Î U 1 *" l'eau. Lorsqu'on met un morceau de glace en contact avec ce 

gaz, elle se fond, absorbe l'ammoniaque, et sa température 
s'abaisse. Avec l'eau froide, l'absorption est presqu'instan-
tanée, il y a dégagement de calorique, et la pesanteur 
spécifique de l'eau est diminuée. L'eau est capable d'absor
ber ^ d'après mes essais, 780 fois son volume de ce ga« , 
et par cette absorption, l'augmentation de volume du li
quide est de 6 à 10. La pesanteur spécifique de la dissolu
tion est 0,900, ce qui s'accorde juste avec l'augmentation de 
-volume. C'est dans cet état que les chimistes emploient 
ordinairement l'ammoniaque, et par cette dénomination ,-on 
entend presque toujours cette dissolution liquide d'ammo
niaque dans l'eau. Lorsqu'on la chauffe à la température 
d'environ 54°. centigr., l'ammoniaque s'en sépare sous forme 

' Priestley. I I , 3Si . 
' Morveau, Ann. de Cliim, X X I X , »ga-
f Prieuley. I I , 3 a 5 . 
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PESANTEUR 
Spleiß que 
du liquide. 

GRAMMES d'Ammoniaque 
dans loo grammes d'eau, meiurci, du liquide. 

GRAMMES d'ainnioni*i{U« dan* 1 0 0 gramme, du liquide. 

VOLUMES dugazcoadsDsés eu un volum« donné du liquide. 

o,85 3o 35,3 
0,86 28 32,6 456 
0,87 26 29>9 4'9 
0,88 24 27,3 382 
o,89 22 24,7 346 
0,0,0 a.o 22,2 3n 

18 '9.8 277 
0,92 16 '7,4 244 
o,93 i4 i5,i 211 
o,o,4 12 12,8 180 
0,93 10 io,5 i4 7 

°>96 tf 8,3 116 
°>97 6 6,2 87 
0,98 4 4,i 57 
°»99 2 2 * 28 

4- Le gaz ammoniac n'est point altéré par la lumière ; mais, A c t H n 

par les étincelles électriques, son volume est doublé, et il est 3e î-iuctricitê. 
converti dans les deux gaz hydrogène et azote 3 . 

1 Fourcroy et Vauqiielin , Ann. de Chim. X X I X , 389. 
* TVcw Sy5t cm of Chemical Philosophy. I I , 422. -
3 Prirstley. I I , 38g. 

IL 3 

de gaz. Elle cristallise en l'exposant à un froid de — 4^°· cent. 
Lorsque cette dissolution est rapidement refroidie à — 5î° , 
l'ammoniaque se prend en une gelée épaisse, et conserve à 
peine de l'odeur 

Il résulte des expériences de Davy, qu'une dissolution 
saturée d'ammoniaque est composée de 

74,63 eau. 
25,37 ammoniaque. 

100,00 
La table suivante, dont nous sommes redevables à M. Dal-

ton, présente la quantité d'ammoniaque contenue dans des 
dissolutions ammoniacales, de différentes pesanteurs spéci
fiques 
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II. Lés soutiens de combustion ont une action très-éner* 
gique sur l'ammoniaque, ainsi qu'on avait dû s'y attendre d'a
près ses parties constituantes. 

i . Lorsque les gaz ammoniac et oxigène sont mêlés en
semble , ce mélange peut être enflammé par l'étincelle élec
trique, ainsi que le docteur Henry l'observa le premier *. Le 
mélange brûle dans toutes les proportions entre 3 oxigène et 
1 gaz ammoniac, et 3 gaz ammoniac et i,4 oxigène. Lorsque 
l'oxigène est en excès^ le gaz ammoniac disparaît en totalité, 
et il se dépose du nitrate d'ammoniaque. Lorsque c'est le 
gaz ammoniac qui prédomine , il est décomposé entièrement 
par l'explosion; partie de son hydrogène s'unit à l'oxigène et 
forme de l'eau, et le surplus reste mêlé avec l'azote à l'état 
gazeux. Les proportions de ces deux gaz peuvent être dé
terminées par une détonation subséquente avec l'oxigène. S'il 
était possible de brûler l'hydrogène en totalité dans l'ammo
niaque sans toucher à l'azote, 1 0 0 volumes d'ammoniaque 
exigeraient, pour leur combustion complète, ^5 volumes 
d'oxigène, et le résidu consisterait en 5o volumes d'azote ; 
mais il ne paraît pas qu'il y ait moyen de séparer l'hydrogène 
dans l'ammoniaque sans qu'il y ait en même-temps action sur 
l'azote. 

a. En mêlant ensemble le gaz ammoniac pur et le chlore, 
le mélange prend feu et brûle vivement avec une flamme 
blanche. Le gaz ammoniac est décomposé en partie; le chlore 
est transformé en acide hydrochlorique, qui s'unit avec la 
portion d'ammoniaque non-décomposée, et se dépose en 
hydrochlorate d'ammoniaque ; il ne reste qu'une quantité 
d'azote, s'élevant à la moitié du volume de l'ammoniaque dé
composée. La même décomposition alieu lorsqu'on mêle à de 
l'ammoniaque liquide, une dissolution de chlore dans l'eau. 

3 . L'iode décompose aussi l'ammoniaque quoiqu'avec beau
coup moins d'énergie. Une portion se combine avec l'hydro
gène de l'alcali, et se convertit en acide hydriodique, tandis 
qu'une autre portion, en s'unissant à l'azote, produit l'iodure 
d'azote. 

I I I . L'action des combustibles simples sur l'ammoniaque 
n'est qu'imparfaitement connue. 

i . L'hydrogène, ainsi qu'on devait bien s'y attendre, ne 

f PhU. Trans . 1809. 
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fait éprouver aucune espèce de changement à l'amnloniaque. 
a. A froid, le charbon absorbe le gaz ammoniac, mais 

sans en allérer les propriétés. Lorsqu'on fait passer ce gaz à 
travers du charbon rouge de feu , le charbon s'y combine en 
partie, et il se forme une substance connue sous le nom 
d'acide prussique OU acide hydrocyanique1. 

3. On ne connaît point l'action du bore et du silicium. 
4- Le phosphore n'a aucune action à froid sur le gaz am

moniac; mais lorsqu'on fait passer ce gaz à travers du phos
phore dans un tube de porcelaine chauffé au rouge, il est 
décomposé, et il y a formation de gaz hydrogène phosphore. 

5. Le gaz ammoniac se combine avec le soufre à l'état suif»™, 
de vapeur, et forme ainsi un sulfure qui décompose 1,'eaii, et 
devient sulfure hydrogéné d'ammoniaque , anciennement 
appelé liqueur fumante de Boy le, du nom de ce chimiste , 
qui en parla le premier 4 . On se procure ordinairement ce 
sulfure par la distillation d'un mélange de 5 parties d'hydro-
chlorate d'ammoniaque , 5 parties de soufre, et de 6 parties 
de chaux vive. C'esfun liquide d'une couleur rouge on plutôt 
orangé foncé, qui exhale une odeur fétide à raison d'un excès 
d'ammoniaque qu'il contient. Ce fut Berthollet qui le premier 
en fit connaître la nature 3 . 

6. En chauffant le potassium ou le sodium dans le gaz am
moniac , le métal est converti en une matière d'un vert olive 
entièrement dépourvue d'éclat métallique ; une portion du gaz 
ammoniac est absorbée, et il se dégage une quantité d'bv-
drogène exactement égale à celle que donne avec l'eau la 
quantité du potassium ou du sodium employée. Lorsqu'on 
expose à la chaleur la matière verte olivâtre, il s'en dégage 
les trois cinquièmes de l'ammoniaque absorbée, dont les deux 
cinquièmes à l'état de gaz ammoniac, et le cinquième restant 
à l'état de gaz hydrogêne et azote. Humphry Davy ayant 
fortement chauffé, dans un tube de platine, la matière 
verte olivâtre, en obtint la presque totalité de l'ammo
niaque absorbée, quoique pour les trois cinquièmes environ 
à l'état de gaz hydrogène et azote. La matière verte olivâtre, 
mise en contact avec l'eau, se convertit en potasse ou en 

* Schéclc. I I , Î S3 ; et Clouet, ANN. de Chim. XI , 3o. 
» Shaw's Boyle. II , 18. 
* A n n . de Chim. X X V , 233. 
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soude et en gaz ammoniac, et la quantité du gaz est précisé
ment égale à celle que le métal avait absorbée. En traitant 
la matière verte olivâtre à chaud avec un métal, on obtient 
un alliage de potassium ou de sodium. 

C'est à MM. Gay-Lussac et Thénard , et à Davy* que 
nous sommes redevables de ces faits intéressans. Ils prou
vent, ce me semble, que le potassium et le sodium ont la 
propriété de décomposer l'ammoniaque en se combinant avec 
son azote , et en mettant son hydrogène en liberté : l'azoture 
formé paraîtrait susceptible d'aosorber une portion de l'am
moniaque non décomposée, et de s'y unir. Cet azoture, étant 
mis en contact avec l'eau, ce liquide est décomposé; son 
oxigène convertit le potassium en potasse, et son hydrogène 
transforme l'azote en ammoniaque. 

Il est une circonstance cependant qui ne se concilie point 
avec cette explication simple des phénomènes. L'eau est un 
composé de deux volumes d'hydrogène et d'un volume d'oxi-
gène , tandis que l'ammoniaque est fqrmée de trois volumes 
d'hydrogène et d'un volume d'azote. Or, puisque le potas
sium dégage de l'ammoniaque exactement autant d'hydro
gène que de l'eau , il est évident qu'il ne doit enlever à l'am
moniaque que deux volumes seulement d'hydrogène; de 
sorte qu'il doit rester un volume d'hydrogène et un volume 
d'azote pour entrer en combinaison avec le potassium. Quelle 
est la nature de cette substance, composée de i atome azote 
-4- i atome hydrogène ? c'est ce quil ne nous est pas pos
sible de dire, puisque cette substance n'a jamais été obtenue 
séparément; mais ce qui paraît évidemment résulter des phé
nomènes , c'est que cette substance inconnue est bien celle 
qui se combine avec le potassium, et non l'azote pur. . 

Va méuuz . y. L'ammoniaque ne paraît susceptible de combinaison 
avec aucun des métaux ; mais elle en convertit quelques-uns 
enoxides, et alors elle les dissout. L'oxidaiion résulte évident* 
ment de la décomposition d'une partie de l'eau avec laquelle 
l'ammoniaque est combinée ; car il y a émission de gaz hydro
gène pendant que la dissolution s'opère. Le cuivre et le zinc 
sont oxidés par l'action de l'ammoniaque , qui agit aussi, 
quoique superficiellement seulement, sur l'étain et le fer. 
Cette substance attaque à peine aucun des antres métaux. 

* Recherches physico-chimiques. I , 337. 
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' Elle dissout» le protoxide de fer lorsqu'on l'ajoute avec excès , 
mais seulement en petites quantités. Klle ne dissout point le pe-
roxidede fer 3 non plus , suivant Thénard, que le peroxide de cobalt. 

m Schéele. 
J Milncr, Phil. Trans. Fourcroy. V, 355. 

L'ammoniaque liquide peut dissoudre les oxides d'argent , Dinout 

de cuivre, de fer, d'etain, de nickel, de zinc, de bismuth et de ^»u*"!««. 
cobalt ' ; lorsqu'on la met en digestion sur les oxides de mer
cure, de plomb ou de manganèse, elle est décomposée; il se 
forme de l'eau par l'union de l'hydrogène de l'ammoniaque et 
de l'oxigène des oxides, et le gaz azote se dégage*. Si la cha
leur appliquée est considérable , il se forme en même-temps 
de l'acide nitrique et de l 'eau 3 . 

Plusieurs autres oxides sont aussi en partie désoxidés lors
qu'on ajoute de l'ammoniaque à leurs dissolutions dans les 
acides. La dissolution ammoniacale du peroxide de cuivre est 
d'une belle couleur bleue, et susceptible, suivant Sage, de 
cristalliser. Lorsqu'on la chauffe, l'ammoniaque en est eu 
partie séparée et en partie décomposée par la combinaison 
de son hydrogène avec l'oxigène de l'oxid% 

IV. L ammoniaque se combine facilement avec les oxides 
d'or, d'argent, et de platine; elle forme avec eux des com
posés connus sous les noms d'or fulminant, d'argentfulmi
nant et de platine fulminant, parce qu'étant chauffés ou 
frottés, ils font explosion avec une grande violence. L'am
moniaque forme des composés semblables avec l'oxide rouge, 
peroxide, de mercure. 

Pour préparer l'or fulminant, on fait dissoudre l'or dans Orfu imin«D«. 

l'acide hydro-chloro-nitrique étendu de trois fois son poids 
d'eau, on verse dans cette dissolution de l'ammoniaque pure, 
peu-à-peu, et jusqu'à ce qu'elle n'y opère plus de précipité, 
en ayant soin cependant de ne pas eu mettre en trop grand 
excès, car alors le précipité serait en partie redissous. On 
lave avec de l'eau distillée ce précipité qui est de couleur jaune, 
on le fait sécher lentement sur du papier à filtrer, on le met 
ensuite dans une fiole, qu'il convient de ne pas fermer avec 
un bouchon de liège, à l'effet de prévenir les accidens, mais 
dont il faut se borner à recouvrir l'ouverture d'un morceau 
de linge, ou d'une feuille de papier. Ce précipité est l'or ful
minant. 11 est composé de 5 parties d'oxide jaune d'or, et 
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d'une partie d'ammoniaque l . Sa préparation est décrite par 
Basile Valentin. Ses propriétés singulières excitèrent l'atten
tion de tous les chimistes après lui. On avait essayé vainement 
de donner une explication satisfaisante de sa propriété de ful
miner, lorsque dans sa dissertation sur cette substance,publiée 
en 1 7 6 9 , Bergman démontra qu'elle était un composé d'am
moniaque et d'oxide jaune d'or: que pendant son explosion, 
l'ùxide est réduit, l'ammoniaque décomposée , et l'azote sé
paré sous forme de gaz'. A l'aide decesfaits, queSchéeleavait 
en partie découverts, Bergman rendait ainsi raison de l'ex.-
plosion. L'ammoniaque étant, suivant lui, un composé d'azote 

de phlogistique, lorsqu'on chauffe l'or fulminant, le phlo-
gistique se combine avec l'oxideet formel'or, tandis que l'azote 
se dégage sous la forme de gaz. Les expériences de Bergman 
et de Schéele fîîrent répétées et confirmées par Berthollet 
en 1 7 8 6 * ; mais comme avant celte époque, Lavoisier avait 
déjà fait connaître la nature des oxides, il lui fut facile de pré
senter un exposé plus satisfaisant du phénomène. Pendant 
l'explosion, l'hydrogène de l'ammoniaque se combine avec 
l'oxigène de l'oxide, et il se forme de l'eau, l'or est réduit, et 
l'azote est mis en liberté, à l'état de gaz; c'est par la grande 
expausibilité de ce gaz par la chaleur, que s'explique la vio
lence de l'ex plosion. 

Cette explosion de l'or fulniinant a lieu, soit par une forte 
percussion, soit lorsqu'on le triture dans un mortier, ou qu'on 
le chauffe à une température d'environ 2 0 0 0 centigrades 3. 
Elle est accompagnée d'un très-grand bruit; et si la quan
tité de l'or fulminant est assez considérable, comme de 78 
centigrammes, par exemple, la lame métallique sur laquelle 
on l'a placé, est brisée. Lorsqu'on chauffe l'or fulminant dans 
des vaisseaux fermés assez forts pour résister à son action, 
il se réduit sans bruit, et sans aucun effet d'explosion +. La 
société royale avait comparé la force d'explosion de l'or ful
minant à celle de la poudre à canon; mais on a trouvé qu'elle 
était inférieure. 

C'est à Berthollet qu'on dut, en 1 7 8 8 , la découverte de l'ar
gent fulminant. On peut l'obtenir en dissolvant de l'argent 

1 Bergman. I I , 155-
" Bergman. I I , 1 5 3 j et Scheele , on Fire, 1 3 9 . 
3 Edmond Davy. 
* Bergman. XI, 1 4 1 . 
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* Berthollet, A n n . d e Chim. I , 54. 

très-pur dans l'acide nitrique, et en le précipitant de cette 
dissolution par l'eau de chaux. On met le précipité sur du 
papier à filtrer, qui absorbe l'eau et le nitrate de chaux qui y 
était mêlé. On met sur ce précipité de l'ammoniaque liquide 
pure, et on l'y laisse pendant 1 2 heures, On décante alors 
la liqueur; etl'on dépose avec précaution, et parpetites por
tions , sur des morceaux de papier à filtrer, la poudre noire 
qui reste après la décantation : c'est l'argent fulminant. 
Ce précipité, lors même qu'il est; encore humide, fulmine avec 
violence quand il est frappé par un corps dur, et lorsqu'il est 
sec, le plus léger contact suffit. Sil'on chauffe dans une cornue 
de verre le liquide décanté, il y a effervescence, déga
gement de gaz azote, et formation de petits cristaux opaques 
avec éclat métallique. Ces cristaux fulminent dèsquon les 
touche, lors même qu'ils sont recouverts de la liqueur, et 
souvent ils brisent en morceaux les vaisseaux dans lesquels 
on les garde*. 

La théorie de cette poudre dangereuse est la même que 
celle de l'or fulminant. C'est un composé d'ammoniaque et 
d'oxide d'argent. Parle frottement, ou l'application de la 
chaleur, la combinaison de l'oxigène de l'oxide, avec 
l'hydrogène de l'ammoniaque, a lieu. Il y a formation d'eau, 
réduction de l'argent, et dégagement de gaz azote. 

Le platine fulminant a été découvert en dernier lieu par P U T I N » 

M. Edmond Davy. Il l'obtient en opérant ainsi qu'il suit. Après f « i M i u n L 

avoir précipité par l'acide hydrosulfurique , le platine de sa 
dissolution dans l'acide hydro-chloro-nitrique, il fait digérer 
le précipité dans l'acide nitrique, jusqu'à ce qu'il soit trans
formé en sulfate de platine. Ce sulfate ayant été dissous dans 
l'eau, on le précipite par l'ammoniaque ; on fait bouillir pen
dant quelque temps avec une lessive de potasse, le précipité 
préalablement lavé, on le sépare ensuite par le filtre, et ce 
précipité lavé et séché est le platine fulminant. Il est brun, 

Înlvérulaut, et spécifiquement plus léger que l'or fulminant, 
orsqu'il est chauffé à environ 2 0 0 ° centigrades, il fait ex

plosion avec violence; mais cet effet ne peut avoir lieu par 
trituration ou percussion. Le platine fulminant n'est pas con
ducteur de l'électricité. Il se dissout dans l'acide sulfurique, 
et cette dissolution est d'une couleur très-foncée. L'acide 
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» Journals of the royal institution. I , ta56. 
• Schcele. I , Q 5 et i 55 , Tratluct. franc. — Schcele, on Fire, p. 1 3 7 . 

nitrique n'a que peu d'action sur ce corps fulminant; le 
chlore et le gaz acide hydrochlorique le décomposent. U 
est formé, suivant M. Edmond Davy, de 

Tritoxide de platine 8 2 , 5 
' Ammoniaque 9 , 0 

Eau 8,5 

1 0 0 , 0 

Nombres qui se rapprochent de* 2 A T O M E S du tritoxide, 1 

atome d'ammoniaque, et 2 atomes d'eau. 
Mercure Le mercure ammoniacal fulminant fut découvert par Four-

'ûmmànfc1 c r o y - 0 Q P e u t l'obtenir en laissant une forte dissolution 
d'ammoniaque dans l'eau en digestion sur du peroxide de 
mercure pendant 8 ou 1 0 jours; au bout de ce temps l'oxide 
devient blanc, et il se recouvre à la fin de petites écailles 
cristallines. Dans cet état, il détone avec bruit sur les 
charbons ardens, de la même manière que l'or fulminant. 
Cet oxide perd dans peu de jours sa propriété fulminante , 
en éprouvant une décomposition spontanée. Exposé à une 
chaleur médiocre, l'ammoniaque se dégage et le peroxide 
reprend son apparence première *. 

Telle est l'explication qu'on peut donner de ces composés, 
après avoir observé les phénomènes qu'ils présentent ; mais 
il serait à désirer que quelque chimiste moderne entreprît de 
les soumettre à un examen plus rigoureux. 11 ne serait pas 
surprenant, d'après ce que nous connaissons relativement aux 
chlorure et iodure d'azote , que l'or et l'argent fulminant ne 
fussent d'une nature semblable, consistant simplement dans 
ces métaux unis à l'azote. 11 est probable qu'il peut exis
ter une classe de corps appelés azotures, et que ces corps 
sont d'une nature fulminante , à raison de la facilité et de la 
rapidité avec lesquelles l'azote recouvre sa forme élastique. 

Composition V. Comme l'ammoniaque a la propriété de détoner avec 
ammoniique. le nitrate de potasse, les chimistes s'étaienttous trouvés d'ac

cord pour la considérer comme contenant le phlogistique. 
Scbéele démontra le premier, qu'en la décomposant par les 
oxides de manganèse, d'arsenic on d'or, le gaz azote est 
dégagé , tandis que l'oxide est réduit 2 : il en concluait que 
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1 P r i e s t l e y . I l , 1 9 6 . 

* Me'm. Par. i 7 8 5 . 
* M cm. tPArcueil. 1 1 , 3 6 8 . 
* Phil. Traus. 1 8 0 9 . 
* Ihid. 
' Mim. d'Arcneil. I I , a53. 

c'est un composé d'azote et de phlogistique , et Bergman 
partageait cette opinion. Le docteur Priestley découvrit qu'en 
soumettant le gaz ammoniacaux commotions électriques, son 
volume s'augmentait par degrés jusqu'à occuper trois fois 
plus d'espace qu'auparavant , et qu'il se produisait une 
grande quantité de gaz hydrogène. En faisant chauffer du 
peroxide de mercure et du deutoxide de plomb dans le gaz 
ammoniac , ce chimiste remarqua que ces oxides étaient 
réduits, qu'il se produisait de l'eau , que le gaz ammoniac 
disparaissait, et qu'il était remplacé par du gaz azote Ces 
expériences, et celles de Schéele, le portèrent à conclure 
que l'ammoniaque est composée d'azote et d hydrogène, con
clusion qui fut pleinement établie par les expériences de Ber-
thollet,publiées dans les mémoires de l'Académie pour 1 7 8 5 . 
Ce savant répéta les expériences de Schéele et de Priestley, 
11 y en ajouta plusieurs autres très-décisives qui lui étaient 
particulières , et il leur appliqua la théorie de Lavoisier. 

Il a été fait un grand nombre d'expériences sur la com
position de l'ammoniaque , principalement à raison de l'opi
nion émise par Humpbry Davy, que l'oxigène était une de 
ses parties constituantes ·, opinion cependant qui , ne s'étaht 
pas trouvée confirmée par les expériences subséquentes des 
chimistes, avait été abandonnée. Nous allons présenter ici 
les résultats des analyses les plus exactes qu'on ait faites 
jusqu'à présent de cette substance. 

V o l u m e s . V o l u m e s . 

Bertholletpère*... 7 2 , 5 Lydrooène. . . - t - 2 7 , 5 azote. 
Bertholletfils3

 7 5 , 5 4 - 2 4 , 5 
Henry 4

 7 3 , 7 5 - 4 - 2 6 , 2 5 

Davy 5

 7 4 , - h 2 6 , 
Gay-Lussac 6 7 5 , -+- 2 S . 

Les proportions de Gay-Lussac sont plutôt le résultat du 
calcul que celui de l'expérience ; mais d'un côté, les résul
tats de Berthollct fils, et de l'autre ceux de Davy et Henry, 
se rapprochent tellement entre eux, qu'on ne peut hésiter 
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à adopter ces nombres comme étant les proportions véritables. 
L'ammoniaque est alors composée de 3 volumes hydrogène, 
et de i volume azote, ou, ce qui dans ce cas est la même 
chose, de 3 atomes hydrogène, et i atome azote; d'où il 
suit que ses parties constituantes sont en poids : 

Hydrogène o,i-i5 x 3 o,3y5.. 100 
Azote 1,75 466,6 
Et le poids d'un a tome d'ammoniaque est 3,125 

Snpposí VI. H faut dire cependant que , d'après une expé
rience très-intéressante, dont nous sommes redevables à Ber-
zelius et à Pontin. Berzelius a cru pouvoir conclure que l'am
moniaque consiste dans une base métallique inconnue, à la
quelle il a donné le nom d'ammonium, unie à l'oxigène. 
Cette expérience fut répétée et vérifiée par Humphry Davy, 
et depuis le sujet a été examiné avec beaucoup de soin par 
Gay-Lussac et Thénard. L'expérience se fait ainsi qu'il suit : 

A i'extrémité négative d'une batterie galvanique, on place 
du mercure en contact avec une dissolution d'ammoniaque, 
et le circuit est rendu complet. Le mercure augmente peu-à-
peu de volume, et lorsque cette augmentation est de quatre 
ou cinq fois le volume primitif, il devient un solide mou. 

s a c a s e L'expérience est plus facile, et l'amalgame formé est plus 
permanent, lorsqu on substitue a 1 ammoniaque Liquide de 
j'hydrochlorate d'ammoniaque légèrement humecté. Davy 
ayant pratiqué une cavité dans un morceau d'hydrochlorate 
d'ammoniaque légèrement humecté, il le plaça sur une plaque 
de platine fixée à l'extrémité positive de la batterie galvani
que, etaprès avoir introduit dans la cavité 3 gr. de mercure, 
il mit en contact avec ce métal, un fil de platine attaché à 
l'extrémité négative de la batterie; il se produisit une vive 
effervescence avec grand dégagement Je chaleur, et dans 
peu de minutes le globule fut augmenté de cinq fois son 
premier volume : il avait l'apparence d'un amalgame de 
zinc. Cet amalgame, à la température de 21 à 260 centi
grades, est un solide mou, ayant la consistance du beurre. 
A zéro il devient une masse ferme, cristallisée, dans laquelle 
on aperçoit de petites facettes, mais sans forme bien déter
minée. Sa pesanteur spécifique est inférieure k3 . A l'air il se 
recouvre promptement d'une croûte blanche de carbonate 
d'ammoniaque. Mis en contact avec l'eau, il se dégage une 
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quantité d'hydrogène égale à la moitié de son volume ,1emer
cure est revivifié, et l'eau devient une dissolution faible d'am
moniaque. Lorsque cet amalgame est renfermé dans une por
tion donnée d'air, cet air augmente considérablement de vo
lume, et le mercure se reproduit à l'état de pureté. Lorsque la 

- proportion du gaz ammoniacal s'élève à un et demi, ou à un 
trois cinquièmes, le volume de l'amalgame s'étend, et d dispa
raît une quantité d'oxigène égale à un septième, ou à un nui» 
tième de l'ammoniaque. L'amalgame plongé dans le gaz acide 
hydrochlorique se recouvre d'une croûte d'hydrochlorate 
d ammoniaque, et il y a dégagement d'un peu d'hydrogène. 
Dans l'acide sulfurique il se recouvre d'une croûte de sul
fate d'ammoniaque et de soufre. Toutes les tentatives que 
Davy a faites pour conserver cet amalgame, ont été sans 
succès; ce qui est dû, sans doute, à ce qu'il est impossible 
de le dépouiller entièrement d'eau. Lorsqu'on l'introduisait 
dans un tube de verre, ou lorsqu'on le retenait sous de la 
napbte ou des huiles, le mercure se séparait, il se formait de 
l'ammoniaque avec dégagement d'hydrogène *. 

D'après Tes expériences de Gay-Lussac et Thénard , cet 
amalgame est une simple combinaison de mercure et d'ammo
niaque; mais il n'est pas en notre pouvoiV de former une 
combinaison de cette nature, par toute autre méthode que 
celle qui vient d'être décrite; nous ne connaissons non plus 
aucun exemple d'amalgame de mercure formé avec toute 
autre substance qu'un métal. Lorsqu'il s'unit avec d'autres 
corps, comme l'oxigène, le soufre, les huiles, etc., il perd tou
jours son éclat métallique. Ce sont ces considérations qui 
portèrent Berzelius à conclure que l'amalgame est un com-
posédemercure et de la base métallique de l'ammoniaque. II 
attribue la difficulté de conserver cet amalgame, à ce que le 
mercure contient un peu d humidité qui transforme prompte^ 
mentrammonium en ammoniaque en lui fournissant de l'oxigène. 

Je considère l'opinion de Gay-Lussac et Thénard comme 
présentant le plus d'évidence; mais le sujet exige de plus 
amples recherches. S'il e s t vrai que l'ammoniaque puisse 
s'amalgamer avec le mercure, il nous faudra modifier les 
opinions actuellement admises relativement aux amalgames. 

* Dayy's electro-chemical Researches on Uie Décomposition of 
tue Eanhs , etc. Phil. Xrans. 1808. 
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S E C T I O N II . 

Des Alcalis fixes. 

O R I J M C . L E terme A L K A L J est d'origine Arabe. Il fût introduit en 
chimie, après avoir été appliqué à une plante qui conserve 
encore le nom de kalik Lorsqu'aprés avoir brûlé cette plante 
et lavé avec de l'eau la cendre que sa combustion produit, on 
évapore cette lessive à siccité, le résidu est une substance 
blanche , qui fut appelée alkali. Ce mot signifie, suivant 
Albert-le-Grand qui l'emploie ,fiex amaritudinis « feces, lie 
d'amertume*». On peut obtenir l'alcali d'autres substances 
que de celle appelée kali. Les chimistes ont successive
ment reconnu que des corps qui différaient entre eux dans 

Elusieurs de leurs propriétés, avaient été confondus ensem-
le sous la même dénomination d'alcali ; elle devint eu 

conséquence générale, et on l'applique actuellement à tous 
les corps qui ont 1ns propriétés suivantes, savoir: 

1. Une saveur caustique. 
2 . Pouvant être volatilisés par la chaleur. • 
3 . Ayant la faculté de se combiner avec les acides et 

de détruire leur acidité. 
4- Solubles dans l'eau, même dans leur état de combi

naison avec l'acide carbonique. 
5. Changeant en vert les couleurs bleues végétales. 
L ' A M M O N I A Q U E , l'alcali dont nous avons traité dans la sec

tion qui précède, étant gazeux, on le distingue par la dé
nomination d'alcali voltitil. On appelle alcalis fixes, la P O 
T A S S E et la S O U D E , parce qu'ils peuvent supporter , sans 
éprouver de changement, une chaleur rouge. Les propriétés 
de ces deux dernières substances sont l'objet de cette section. 

* Theatrum ^hemicutn. I I , 4 / 0 · Je suis redevable à mon ami le 
ï îev. M. Holme, du collège de Saint-Pierre à Cambridge, de la 
•note suivante-, que lui procura le Eev. M. Palmer, professeur 
d'arabe à Cambridge. « D e la racine arabe Kala , préparer quelque 
chose par le feu, est dérivé le substantif Kilion, les cendres pro
duites par la combustion du salicor ou de toute autre plante de 
la même nnture. f^oy. Golius ,s Arabie Cexicon at root preceeding , 
d'où provient Kali, et avec l'article al Kali ». 
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I . POTASSE. 

" I. Ainsi que nous l'avons déjà exposé*, la potasse obtenue D*conv>m 

par combustion, des iougeres ou du bois, est a 1 état de •)· 1» i i m i i 

combinaison avec l'acide carbonique : on lui enlève cet acide '* " u ," c"** 
en la traitant avec de l a chaux vive, et alors elle est 
rendue caustique. Les chimistes cherchèrent pendant long
temps à reconnaître qnalle pouvait être la cause de ce chan
gement d'état que la chaux faisait éprouver à l a potasse. Sui
vant quelques-uns , cette terre la dégageait dune certaine 
quantité de mucilage dont elle était enveloppée; d'autres 
pensaient qu'elle l a rendait plus active en la divisant. Enfin, 
«11 1 7 5 6 , le docteur Black prouva, par l'analyse la plus in
génieuse et la plus satisfaisante, que la potasse, considérée 
psqu'alors comme une substance simple, était réellement un 
composé consistant en potasse et en acide carbonique; que 
cet acide était séparé de la potasse par la chaux, et que 
l'énergie de la potasse augmentait en devenant plus simple. 

Tandis que le docteur Black s'occupait de cet objet en 
Ecosse , M. Meyer faisait en Allemagne les mêmes recher
ches ; mais il en avait tiré des conclusions très-différentes, 
dans ses essais sur la chaux , qui parurent en 1 7G4 En ver
sant dans de l'eau de chaux une dissolution de potasse [car
bonate de potasse"), il obtenait un précipité qu'il trouva 
être delà même nature que la pierre à chaux: l'alcali avait 
donc enlevé à la chaux sa causticité, il l'avait dépouillée de 
ses propriétés actives, et ces propriétés, il les avait ac
quises lui-même. Il en conclut que la causticité de la chaux 
était due à un acide particulier avec lequel elle s'était com
binée pendant sa calcination. L'alcali enlevait à la chaux cet 
acide, pour lequel, par conséquent, son affinité était plus 
forte. Il donna à cet acide le nom A'acidum pingue ou caus-
ticum; c'était, suivant lui , un mixte subtil élastique , ana
logue au soufre , se rapprochant de très-près de la nature du 
feu , et composé effectivement d'un principe acide et de feu. 
Il était expansible, compressible, volatil, astringent, ca
pable de pénétrer tous les vaisseaux , et la cause de la caus
ticité dans la chaux, les alcalis et les métaux. Cette théorie 
était extrêmement ingénieuse, et appuyée de faits nouveaux 

* Voy. Vol. I , p , 358. 
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et imporfans. Cependant, malgré la réputation de mérite â e 
son auteur, elle ne fit jamais beaucoup de prosélytes, parce 
que la véritable théorie de la causticité, déjà publiée par le 
docteur Black, s'était prompteinent répandue sur le Conti
nent ; et quoiqu'attaquée d'abord par quelques opposans, 
elle n'avait pas tardé à porter la conviction dans tout esprit 
impartial. M. Jacquin, professeur de botanique à Vienne, 
publia, en 1 7 6 9 , une dissertation latine à l'appui de la 
doctrine de Black. Cet ouvrage fut combattu eu 1 7 7 0 , par 
Crans, médecin du roi de Prusse, qui, dans un traité fait 
avec beaucoup de soin , essaya de défend: e l'hypothèse de 
Meyer, qui n'existait plus à cette époque. Le sujet fut repris 
en 1 7 7 4 ) Pa'-' Lavoisier, dans ses Essais chimiques et phy
siques. 11 répéta les expériences du docteur Black et de ses 
disciples, et elles se trouvèrent pleinement confirmées; 
dès-lors l'hypothèse de Meyer semble avoir été généralement 
abandonnée. 

1 La potasse fut obtenue pour la première fois à l'état de 
pureté par Humphry Davy. On peut l'avoir ainsi ensoumet-
tant du peroxide de potassium à une chaleur suffisamment 
élevée pour en chasser l'excès d'oxigène. Dans cet état la 
potasse est de couleur grise, à cassure vitreuse. Elle exige 
un très-grand degré de chaleur pour se fondre; elle se dis
sout dans l'eau sans effervescence ; mais elle produit, en se 
dissolvant, beaucoup de chaleur. 

2 . La potasse qu'on obtient en traitant cette substance 
par l'alcool, est une combinaison de potasse et d'eau, ou un 
hydrate de potasse. En supposant cet hydrate formé de 
1 atome de potasse et de 1 atome d'eau, sa composition sera 
en poids de 

Potasse 6 1 0 0 
Eau i , I 2 5 . . 1 8 , 7 5 

O r , Davy trouva que l'hydrate de potasse, chauffé avec 
l'acide borique, donnait de 1 7 à 1 8 pour cent d'eau. 
L'hydrate de potasse est donc, d'après cette expérience, 
un composé de 1 0 0 potasse - h 3 1 , 2 1 eau, ce qui cadre 
suffisamment bien avec, la théorie; car il est évident que 
la potasse préparée à l'alcool aura souvent (probablement 
toujours)la faculté de retenir une plus grande quantité d'eau 
que.dans son état de combinaison chimique avec l'alcali. 
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3. L'hvdrate de potasse a une très-grande affinité pour D I « K > I A « O I I 

l'eau. A la température ordinaire de l'atmosphère, ce liquide , , I U 

Iieut dissoudre le double de son poids de potasse. La disso-
ution est transparente , très-dense, et presque d'une consis

tance oléagineuse. C'est dans cet état qu'on l'emploie ordinai
rement dans les laboratoires de chimie. Lorsqu'on mêle en
semble quatre parties de potasse en poudre et une partie de 
H E I G E , le mélange devient liquide en absorbant du calorique. 
Lowitz faisait usage de ce mélange pour produire un froid 
artificiel. En évaporant jusqu'à consistance convenable une 
dissolution aqueuse de potasse, cet alcali cristallise, et la 
forme de ses cristaux varie selon la manière dont ils ont été 
produits. Si on les a laissés se former spontanément, ce sont 
des octaèdres groupés, contenant o,43 d'eau Si ces cris
taux proviennent d'évaporation au feu, ils sont en lames 
transparentes, très-minces, d'une grandeur extraordinaire, 
qui par l'assemblage d'un nombre prodigieux de lignes se 
croisant entr'elles, présentent une aggrégation de cellules ou 
cavités ordinairement si étroitement serrées, qu'on peut 
renverser le vaisseau sans qu'il s'en écoule une goutte du 
liquide qu'il contient \ 

II. Les soutiens de combustion n'ont aucune action sur I R U 
la potasse à la température ordinaire de l'atmosphère ; mais D F ' C V M B ' ' " ' " 

ils agissent sur elle dans de certaines circonstances. lleu'""-

1 . On peut combiner la potasse avec une dose addition-
Belle d'oxigéne, pourvu qu'elle ne contienne pas d'eau ; mais 
avec l'hydrate 0 1 1 ne peut former ce composé. On obtient le 
peroxide de potassium en brûlant du potassium dans le gaz 
exigène. Il est décomposé et le gaz oxigène s'en sépare, en 
le dissolvant dans l'eau. 

2 . Lorsque la potasse, chauffée au rouge, est mise en 
contact avec de la vapeur de chlore, l'oxigène de l'alcali 
est chassé et le chlore prend sa place. 

3 . La même substitution de l'iode à l'oxigène a lieu lors
qu'on fait passer de l'iode en vapeur sur delà potasse chauffée 
au rouge. 

III. Les combustibles simples produisent sur la potasse A c t i o n 

des effets très-différens suivant leur nature particulière. / '« 
* COTNBUSLIOLES. 

* Suivant Proust, l'hydrate de potasse ne contient que o,3o d'eau. 
Jouro, de Phys. LXIX, 2 6 6 . 

* Aicholson's Journ. I , jG^, ' 
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1. Le gaz hydrogène ne fait éprouver aucun changement 
sensible quelconque à la potasse, et autaut qu'on a pu s'en 
assurer, cet alcali ne se combine point avec le carbone , non 
plus qu'avec le bore ou le silicium. 

2 . Il paraîtrait, d'après les expériences de Sementini, que 
le phosphore peut se combiner avec la potasse, et former un 
phosphure de potasse. Il l'obtint en faisant une dissolution 
saturéedepotassedansfalcool,et en tenant dans ce liquide des 
bâtons de phosphore tout aussi long-temps qu'ils continuaient 
de s'y dissoudre. Il se déposait dans la liqueur des écailles 
brunes et brillantes, qui, suivant Sementini, constituaient le 
phosphure de potasse. Ces écailles étaient solubles dans 
l'eau ». 

sulfure 3. En triturant ensemble dans un mortier de verre trois 
de Poi»sse. p a r t j e s soufre et une partie de potasse, le soufre prend 

une couleur verte , le mélange s'échauffe, et il exhale une 
odeur d'ail. Ce mélange attire par degrés l'humidité de lair , 
et il se dissout en totalité dans l'eau *. Si l'on chauffe dans un 
creuset deux parties de potasse et une partie de soufre , le 
mélange se fond, et les deux substances en se combinant 
forment un sulfure de potasse. On peut préparer aussi ce sul
fure avec la potasse du commerce ; car l'acide carbonique s'en 
sépare sous forme de gaz pendant la comlJinaisen de la po
tasse et du soufre. Lorsque la fusion du mélange est com
plète , on le coule sur une plaque de marbre, et dès qu'il s'y 
est congelé, on le brise en fragmens qu'on renferme aussitôt 
dans une fiole bien bouchée. 

Le sulfure dépotasse ainsi préparé, est d'une couleur brune, 
qui a de la ressemblance avec celle du foie des animaux, ce 
qui lui fit donner autrefois le nom de hepar sulfuris « foie de 
soufre » ; mais par son exposition à l'air le sulfure de potasse 
devient promptement vert, et passe même au blanc. Il est 
dur, fragile, et à cassure vitreuse. Sa saveur est acre, cau
stique et amère. Il laisse des taches brunes sur la peau. Il n'a 
pas d'autre odeur que celle du soufre sublimé. Lorsqu'on l'ex
pose à une chaleur violente, le soufre se sublime et la po
tasse reste à l'état de pureté. Ce sulfure verdit les couleurs 

1 Annals of Philosophy. V I I , aSo. 
? Fourcroy. I I , ao3. 
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bleues végétales, et il les détruit promptement. Chauffé avec 
le charbon, il le dissout et s'y combine \ 

Les propriétés du sulfure de potasse changent très-promp- SUIFURR 

tement par son exposition à l'air, ou lorsqu'il est humecté d'eau; H ) " L R Y 6 C ' " ! -

sa couleur passedubrun au vert, et il exhale l'odeur du gaz acide 
hydro-sulfurique: ce changement est dû à ce qu'il se forme par 
la décomposition de l'eau, de l'acide hydro-sulfurique qui, en 
se combinant avec le sulfure, le convertit en un sulfure hydro
géné de potasse, d'un vert brunâtre, et soluble dans l'eau. 
On peut aussi former le sulfure hydrogéné en faisant bouillir 
dans l'eau deux parties de potasse et une partie de soufre. 
Le sulfure de potasse ne produit aucun changement sur l'air, 
mais le sulfure hydrogéné.en absoibe peu-à-peu l'oxigène.Si 
l'on en met dans un vaisseau fermé avec une certaine quan
tité d'air, il dépouille promptement cette portion d'air de tout 
son oxigène, et il n'en reste que le gaz azote. C'est à raison 
de cette propriété du sulfure hydrogéné, que Schéele ob
serva le piemier, qu'il crut pouvoir s'en servir comme d'un 
moyen propre à déterminer la quantité d'oxigène, dans une 
portion donnée d'air de l'atmosphère. Le sulfure hydrogéné 
peut oxideret dissoudre presque tous les métaux. C'est J3er-
tliollet qui le premier a fait remarquer la différence entre ces 
deux substances 

Le sulfure de potasse n'a pas encore été analysé. D'après la 
théorie il doit être composé de 3 parties en poids de potasse, 
et d'une partie de soufre ou d'un atome de potasse et d'un 
atome de soufre. 

4- La potasse ne se combine avec aucun des métaux, mais A A I O N 

elle oxide par degrés quelques-uns de ceux qui ont une f o r t e i a r l " *""u* 
affinité pour l'oxigène, lorsqu'on les met dans une dissolu
tion de cet alcali dans l'eau, surtout à l'aide de la chaleur ; 
c'est ce qui a lieu à l'égard du molybdène, du zinc et du fer: 
l'étaln estaussioxidé, mais en très-petite proportion ; il parait 
en être ainsi du manganèse. 

La potasse a la faculté de dissoudre un très-grand nombre E T 
des oxides métalliques, et dans quelques cas elle les prive c u r " " " " • 
d'une dose de leur oxigène. C'.e'st ainsi qu'en mettant de Ja 

1 Fourcroy. I I , ao3. 
'Ann. de Chim. XXV, 2 3 3 . Voy. aussi Proust, Journ. de 

LIX, 7 O 5 . 

II. A 

Phys. 
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potasse sur de l'oxide rouge de fer, elle le convertit prompte-
ment dans l'oxide noir. On ne connaît pas la cause de ce chan
gement. Nous allons présenter ici la liste des oxides métal
liques -que la potasse dissout : 

P lomb ' . 
Etain. 
Nickel. 
Arsenic. 
Cobalt. 
Manganèse. 

Zinc. 
Antimoine. 
Tellure. 
Tungstène. 
Molybdène. 

Mais on n'a apporté jusqu'à-présent aucune attention à l'exa
men de la nature de ces dissolutions, quelque remarquable 
et intéressant que soit le sujet, et quoiqu'il puisse faire espé
rer de répandre un grand jour et sur la nature des alcalis et 
Sur celle des métaux. 

I I . D E L A S O U D E . 

On se procure la soude à l'état (l'hydrate, par le procédé 
déjà décrit ' . La soude fut obtenue , pour la première fois, à 
l'état de pureté , par Humphry Davy, en brûlant le sodium 
au moyen d'une forte chaleur , dans une quantité d'air juste
ment suffisante pour le convertir en soude. 

TropriÉtë,. La soude pure est grise ; elle ne conduit pas l'électricité. 
Sa cassure est vitreuse , et elle exige une forte chaleur 
rouge pour se fondre. En ajoutant un peu d'eau, la soude 
s'y combine rapidement avec un dégagement de chaleur 
considérable; elle devient en même-temps blanche, à cassure 
cristalline, et beaucoup plus fusible qu'avant cette addition 
d'eau. Dans cet état, c'est un hydrate de soude qui, lors
qu'il est pur, se compose de i atome de soude et de i atome 
d'eau, ou en poids de 

Soude 4 1 0 0 
E a u . . . . . . . . i,i25 28,1 

Suivant l'analyse de Darcet , la composition de l'hydrate 
de soude est de 1 0 0 soude +- 38,8 eau 3 ; tandis que celle de 

* Bergman. I I I , ij56. 
* V o l . I , p . 370. 
.' Ann. de Chim. LXVIII, i;6, et LXXI, so. 
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tëerard donne pour parties constituantes de cet hydrate, 
ioo soude +- 2 3 , a eau *. Or, le terme moyen de ces deux 
résultats est 1 0 0 soude >+- 3 1 eau : ce qui diffère un peu, 
ainsi qu'on devait s'y attendre, du nombre indiqué par la 
théorie, si l'on considère la force avec laquelle la soude tend 
à s'unir avec une plus grande proportion d'eau. La soude se 
dissout très-aisément dans l'eau, et on peut l'obtenir en cris
taux par l'évaporation de cette dissolution aqueuse. 

IV. L'action des soutiens de combustion et des combus
tibles simples sur la soude se rapporte tellement à celle que 
les mêmes corps exercent sur la potasse, qu'il semble inutile 
d'en exposer particulièrement les phénomènes. 

'V. La soude se distingue aisément de la potasse par les T O M M E N T 

propriétés suivantes: i . La potasse exposée à l'air en a h - - " 1 ^ ^ ™ 
sorbe promptement l'humidité , et reste à l'état d'un liquide 
d'apparence oléagineuse ; mais la soude, quoiqu'elle devienne 
d'abord pâteuse, se dessèche aussitôt, et conserve l'état 
d'une poudre blanche sèche. 2 . La potasse, neutralisée par 
l'acide sulfurique, forme un sel qui cristallise en petits cris
taux irréguliers , ayant plus ou moins la forme de prismes à 
six pans, terminés par des pyramides à six faces ; et ce sel 
exige seize fois son poids d'eau pour se dissoudre. Mais la 
soude neutralisée par le même acide, donne naissance à un 
sel qui se dissout dans moins de son poids d'eau bouillante , 
et qui cristallise par refroidissement en larges prismes à six: 
pans, ordinairement cannelés et transparens, qu i , par leur 
exposition à l'air, se redissent promptement en une poudre 
blanche. 3 . Si aune dissolution de sulfate de potasse dans 
l'eau, on ajoute un peu d'acide tartarique , il se dépose un 
grand nombre de petits cristaux; et en mettant dans la même 
dissolution de l'hydro-chlorate de platine, il se produit 
un précipité jaune. Mais le sulfate de soude n'est précipité 
ni par l'acide tartarique , ni par l'hydro-chlorate de platine. 

* Aon. de Chùn. L X X I I , 96. 
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Des Terres alcalines. 

I. LE mot terrez, dans le langage ordinaire, deux significa
tions. On s'en sert quelquefois pour désigner le globe que 
nous habitons, et d'autres fois on l'emploie en parlant du 
moule ou enveloppe terreuse sur laquelle croissent les végé
taux. Les chimistes ont examiné cette enveloppe terreuse qui 
produit la végétation, et ils ont trouvé qu'elle consistait en 
un grand nombre de substances dilférentes mêlées ensemble, 
sans ordre ou sans régularité. Elle est cependant, ainsi que les 
pierres qui paraissent former une si grande portion du globe, 
composée en majeure partie d'un petit nombre de corps qui 
ont beaucoup de leurs propriétés communes. Ce sont ces 
corps que les chimistes classèrent autrefois entre eux sou? 
la dénomination de terres. Il est bien connu aujourd'hui que 
toutes ces substances sont eu réalité des oxides métalliques ; 
mais le mot ferre étant depuis si long-temps et si généralement 
en usage par les chimistes, et par les minéralogistes, il ne 
serait pas facile d'en proscrire l'emploi. J'ai pensé qu'il con
venait mieux de le conserver , quoiqu'il soit évident qu'on ne 
pourrait donner aucune définition des terres , qui ne s'appli
que également bien à d'autres oxides métalliques. 

On a divisé les terres en deux classes, savoir : les terres 
alcalines et les terres propres. Les terres de la première 
classe ont la propriété de verdir les couleurs bleues végétales, 
et de neutraliser les acides. Celles de la seconde classe n'ont 
la faculté de produire ni l'un ni l'autre de ces effets. 

Les terres alcalines sont au nombre de quatre, 6avoir : 
La Chaux. 
La Barite. 
La Strontiane. 
La Magnésie. 

C'est dans cet ordre que nous allons les décrire. 

i . CHAUX. 

I. La chaux obtenue par la méthode que nous avons déjà 
exposée", est une poudre blanche, d'une saveur caustique, 

* V o y . T O L I , p . 3 7 g . 
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* Journ. de Phvs . I , a 2 . 
3 Dnrleur Black. 

ayant la faculté de changer en vert les couleurs bleues végé
tales, qui finissent par passer au jaune, lorsqu'elle agit sur 
elles en dissolution dans l'eau. 

2 . La chaux est infusible au feu le plus violent de nos four- d *,""ic,n 

neaux. Cependant le docteur Clarke est parvenu à la fondre 
au chalumeau avec un jet de flamme, qui consistait dans un 
mélange de deux volumes de gaz hydrogène, et d'un volume 
de gaz oxigène, sortant avec violence de la pointe d'un tube 
capillaire. Elle est ainsi convertie en un verre limpide et 
brillant, et la fusion est accompagnée d'une belle flamme 
d'une teinte améthyste 

3. Si l'on verse de l'eau sur de la chaux nouvellement fa- E I H N C I O 

briquée, elle se gonfle, tombe en morceaux, et se réduit d° ]* c h n 

promptement en une poudre très-fine. Il se produit, pendant 
que ces effets ont lieu, une chaleur assez considérable pour 
qu'une portion de l'eau se dégage à l'état de vapeur. Cette 
chaleur suffit pour mettre le feu aux combustibles, si la quan
tité de chaux éteinte ( c'est le nom qu'on donne à la chaux 
sur laquelle on a opéré ainsi) est assez considérable. C'est 
de cette manière que des barques chargées de chaux ont 
quelquefois été consumées. Pelletier a observé que lorsqu'on 
éteint de grandes quantités de chaux dans un lieu obscur, il 
y a non-seulement prpduction de chaleur, mais encore émis
sion de lumière*. En pesant la chaux éteinte, on trouve qu'elle 
a augmenté de poids , ce qui est dû à ce qu'une partie de l'eau 
s'est combinée avec U chaux. On peut lui enlever cette eau 
par son exposition à une chaleur rouge, et alors elle rede
vient exactement telle qu'elle était avant son extinction 3. C'est 
à cette combinaison de la chaux avec une portion de l'eau 
employée à l'éteindre, qu'est dû le dégagement de chaleur qui 
a lieu dans cette opération. Une partie de l'eau en se combi
nant avec la chaux devient solide, elle abandonne en consé
quence son calorique de fluidité, et probablement aussi une 
très grande quantité de celui qui existe dans l'eau,lors même 
qu'elle est à l'état de glace; car, en mêlant ensemble deux 
parties de chaux et une partie de glace, l'une et l'autre à 
zéro, de l'échelle centigrade, il y a combinaison rapide, et 
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' N e w Syslem of chemical Philosophy. I . 87. 
a j1'ss.iis de Lavoisier, trad, par Henry, p. 280. 
J Ann. de Chim. et phys . I , i 3 j , 

élévation de la température du mélange à 1 0 0 · de la même 
échelle. 

C'est à cette cause aussi qu'est duel'augmentation de tempé
rature que produit l'extinction de la barite et de la strontiane. 

Hytiraie II n'est pas douteux que la chaux éteinte, ou l'hydrate de 
île chaux. 7

 1
 r -1 A I . . . A ] ' 

chaux, est un compose de 1 atome chaux ·+· 1 atonie d eau, 
ou en poids de 

Chaux 3 , 6 2 5 1 0 0 

Eau i , I 2 5 3 I , O 3 

Dalton 1 a reconnu que la chaux éteinte qu'on a fait sécher 
à une" chaleur ménagée, consistait en 

Chaux · . I O O 
Eau 3 3 , 3 

Les résultats des expériences de Lavotsier donnèrent * : 

Chaux 1 0 0 
Eau 2 8 , 7 

Or, le terme moyen de ces deux expériences établit la com
position de la chaux à ; 

• Chaux. . 1 0 0 
Eau 3 I , O 3 

Ce qui s'accorde exactement avec le calcul delà théorie. 
Gay-Lussac a réussi dernièrement par un procédé très-

ingénieux, à faire cristalliser la chaux. Après avoir fait dis
soudre de la chaux dans l'eau, il renfermait l'eau de chaux 
ainsi produite et contenue dans un vase ouvert, sous un réci
pient de verre, et à côté de ce vase il en plaçait un autre con
tenant de l'acide sulfurique concentré. Lorsque par l'évapora-
lion de l'eau l'acide, qui l'absorbait, était devenu trop faible, 
on retirait le vase qui le contenait pour y en substituer un 
autre avec une nouvelle quantité de cet acide concentré. La 
chaux se déposait par degrés en petits cristaux transparens, en 
hexaèdres réguliers, coupés perpendiculairement à leur axe 3 . 

D I I S O I U I M I Ë J'ai reconnu, par mes propres expériences, que la chaux 
est soluble dans y5S fois son poids d'eau à froid. Suivant 
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M.Dalton, qui a examiné ce sujet avec attention, l'eau froide 
dissout plus de cbaux que l'eau chaude. D'après lui, la solu
bilité de la chaux et de son hydrate dans de l'eau à des tem
pératures différentes est ainsi qu'il sui t 1 , savoir : 

Une partie Dissout Dissout d'hydrata 
d'eau à de chaux. de chaux. 

i5o,5centigT. . . ^ 
5 5 o id. . . . . -;7 

1 0 0 o id. . . . . T T T S i ïjt 

Cette dissolution de la chaux dans l'eau , connue sous le 
nom d'eau de chaux, est limpide, d'une saveur acre; elle 
verdit les couleurs bleues végétales. On la fait ordinairement 
en mettant de la chaux en poudre dans de l'eau pure , et en 
l'y laissant séjourner pendant quelque temps dans un vais
seau fermé. On décante ensuite la liqueur transparente qui 
surnage la chaux non dissoute. Lorsque l'eau de chaux est 
exposée à l'air, il se forme promptement à sa surface une 
croûte pierreuse de carbonate de chaux. Cette croûte, lors
qu'on la brise, tombe au fond du vaisseau; elle est remplacée 
à la surface de la liqueur par une croûte nouvelle, et de cette 
manière, la chaux, en absorbant successivement l'acide carbo
nique de l'atmosphère, est promptement précipitée en totalité 
de sa dissolution dans l'eau. 

L'odeur qui se fait sentir pendant l'extinction de la chaux, 
est due à ce qu'une partie de la terre est élevée avec la va
peur de l'eau; et eu effet, lorsqu'on expose des couleurs bleues 
végétales à celte vapeur, elles sont changées en vert. 

t La pierre à chaux et la craie, quoique susceptibles d'être con- DifFérenc 

verties en chaux lorsqu'elles ont été brûlées, possèdent à peine " ' " c h a S i " ™ 

aucune des propriétés de cette substance active. Elles sont e t 1 1 c h l u x -
sans saveur, très-peu solubles dans l'eau, et n'ont point d'ac
tion sensible sur les substances animales. Or, à quoi peuvent 
être dues leurs propriétés nouvelles de chaux ? Quelle espèce 
d'altération ont-elles éprouvées par le feu ? On savait depuis 
longtemps que la pierre à chaux perdait une grande partie de 
son poids, étant brûlée ou calcinée. 11 était donc naturel de 
supposer que, dans cette opération, il s'en séparait quelque 
chose. Vanhelmont et Macquer conclurent des expériences 

* New Syslem of chcmicalPhilosophy. I I , Sio. 
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qu'ils firent successivement l'un et l'autre à ce sujet, que ce 
quelque chose, enlevé à la chaux parla calcination, estdel'eau 
pure qu'elle reprend ensuite dans l'atmosphère par son expo
sition à l'air. Comme il était difficile d'attribuer à cette perte 
les propriétés nouvelles de la chaux, et qu'elle devait résulter 
de quelqu'autre cause,l'opinion de Stahl fut, ainsi que toutes 
les autres théories chimiques de cet homme étonnant, généra
lement admise. Stahl supposait que les propriétés nouvelles 
que la chaux acquérait par sa calcination, sont entièrement 
dues à une plus grande division de ses molécules par l'action 
du feu. Boyle s'efforça en effet de prouver que ces pro
priétés sont dues à la fixation du feu dans la chaux. Newton 
et Haies avaient adopté cette théorie, queMeyer reproduisait 
en Allemagne, en l'expliquant de manière à attirer l'attention 
des chimistes les plus distingués, lorsque le docteur Black 
d'Edimbourg publia , en 1 7 2 6 , ces expériences célèbres qui 
établissent une époque si brillante dans l'histoire de la 
chimie. 

D'cnuverto Black reconnut le premier que la quantité d'eau séparée de 
p a B i a c k l e J r ^ a î ) i e r r e a chaux pendant sa calcination n'est pas à beau

coup près égale au, poids qui lui manque, et il en conclut 
qu'elle avait dû perdre autre chose que de l'eau; mais en se 
rappelant que Haies avait prouvé qu'il se dégage une grande 
quantité d ' a i r de la pierre à chaux mise en dissolution clans 
les acides , il conjectura que ce dégagement pouvait être ce 
qui se perd pendant la calcination de cette pierre, et pour 
s'en assurer, il recueillit, au moyen d'un appareil pneuma
tique, les produits de cette opération. Ce quil avait présumé 
se trouva pleinement vérifié , l'air et l'eau séparés de la 
pierre à chaux formaient exactement ensemble la perte de 
poids que la pierrre à chaux avait éprouvée. La chaux ne 
doit donc ses propriétés nouvelles qu'à la perte de l'air qui 
s'en est dégagé, et la pierre à chaux ne diffère de la chaux , 
qu'en ce qu'elle est combinée avec une certaine quantité d'air. 
Black s'assuraen effet qu'en restituant à la chaux la même quan
tité d'air, elle se convertissait en pierre à chaux. Cet air existant 
ainsi dans la chaux, et que par cette raison, Black appela air 

fiaré, ayant été examiné depuis par le docteur Priestley et par 
d'autres savans, il lui trouvèrent des propriétés particulières, 
et le reconnurent pour être cette espèce de gaz, qui porte ac
tuellement le nom de gaz acide carbonique. La chaux est alors 
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une substance simple, et la pierre à chaux est un composé 
d'acide carbonique et de chaux. La chaleur en sépare cet 
acide, et la chaux reste à l'état de pureté. 

4· La chaux exposée à l'air en attire par degrés l'humi
dité. Elle tombe en poussière, après quoi elle se sature promp-
tement d'acide carbonique, et se transforme de nouveau en 
pierre à chaux, ou chaux non calcinée. 

II. De tous les soutiens de combustion, le chlore est le Action 

seul qui décompose la chaux. Lorsqu on lait passer ce gaz sur de » m b n u 

delà chaux rouge de feu, l'oxigène est dégagé, et le chlore 
se combine avec le calcium. D'après les expériences de Gay-
Lussac, l'iode se combine avec la chaux sans la décomposer, 
et cette combinaison produit un iodure de chaux. 

m . ' On ne connaît pas bien l'action des combustibles sim
ples sur la chaux. 

t. L'hydrogène, le carbone, le bore et le silicium, autant 
qu'on a pù le reconnaître, n'agissent point sur la chaux. 

2 . On obtient le phosphure de chaux en opérant ainsi qu'il Pbospiu.-e. 

"suit. On met une partie de phosphore au fond d'un tube de 
verre, fermé à l'une de ses extrémités, et en tenant ce tube 
dans une position horizontale, on y introduit cinq parties de 
chaux en petits morceaux , de manière qu'ils se trouvent 
placés dans le tube à environ 5o millimètres de distance, au-
dessus et en avant du phosphore. On met alors le tube dans 
cette même position, sur des charbons ardens, afin que la 
chaux qu'il contient puisse ainsi être portée à la chaleur 
rouge, tandis que le fond du tube où est le phosphore est 
encore froid. Lorsque la chaux est devenue rouge de feu , on 
redresse le tube, et on le place verticalement au milieu des 
charbons, jusqu à ce que la partie de ce tube qui contrent le 
phosphore soit exposée à une chaleur rouge; le phosphore 
se volatilise immédiatement, et en passant à travers la chaux 
échauffée il s'y combine. Pendant que la combinaison a lieu, 
la masse devient-d'un rouge de feu ardent, et il se dégage une 
grande quantité de gaz hydrogène phosphore, qui s'enflamma 
à mesure qu'il a le contact de l'air. 'Ce procédé curieux fut 
imaginé par M. Tennant, à qui nous sommes redevables de la 
découverte des phosphures terreux. 

Le phosphure de chaux, d'un brun foncé, est moulé sur la , 
forme du tube dans lequel il a été préparé; il tombe en mor
ceaux à l'air. Il est insoluble dans l'eau; mais il a la propriété 
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de décomposer ce liquide, et il se dégage du gaz hydrogène 
phosphore, qui prend feu dès qu'il arrive à la surface de l'eau. 

On n'a point encore fait, jusqu'à présent, l'analyse du phos-
phure de chaux, mais on ne peut guères douter qu'il ne soit 
composé de i atome chaux, et i atome phosphore, ou en 
poids, de 

Chaux 3 , 6 2 5 1 0 0 

Phosphore i , 5 ^i,38 

juiiurc. 3. Le sulfure de chaux s'obtient en chauffant dans mt 

creuset un mélange de soufre et de chaux pulvérisés. Ce 
mélange éprouve un commencement de fusion, et forme une 
masse acre, rougeâtre, qui est le sulfure de chaux. Ce mé
lange étant exposé à l'air ou humecté d'eau, sa couleur devient 
jaune verdâtre , il se produit de l'acide hydro-sulfurique, et 
le sulfure est transformé en un sulfure hydrogéné, qui exhale 
une odeur très-fétide de gaz acide hydro sulfurique. On peut 
former aussi ce sulfure hydrogéné, en faisant bouillir un mé
lange de chaux et de soufre, dans environ dix fois son poids 
d'eau, ou bien en saupoudrant de la chaux vive avec du 
soufre, et en l'humectant ensuite : la chaleur que produit 
l'extinction de la chaux suffit pour opérer la combinaison. Le 
sulfure hydrogéné étant exposé à l'air, il s'imbibe d'oxigène, 
qui se combine d'abord avec l'hydrogène, ensuite avec le sou
fre, et convertit le composé en sulfate de chaux *. Si l'on con
serve dans un vaisseau fermé une dissolution de sulfure hy
drogéné de chaux, le soufre se précipite peu-à-peu, et il reste 
de l'hydro-sulfate de chaux en dissolution. 

Le sulfure hydrogéné de chaux a la propriété de dissoudre 
le charbon à l'aide de la chaleur , et de le retenir en dissolu
tion ". Il agit avec beaucoup d'énergie sur les métaux et sur 
les oxides métalliques. 

Le sulfure de chaux n'a pas encore été analysé; mais il est 
probable que c'est un composé de 1 atome chaux-t- 1 atome 
soufre, ou , en poids , de 

Chaux 3 , 6 2 5 1 0 0 

Soufre 3 , 0 0 0 5 5 , 1 7 

/ci;™ 4- La chaux facilite l'oxidation de plusieurs des métaux , 
s metam. £ t s e c o m j ) ¡ n e a V e c un certain nombre des oxides métalli-

• Berlluvllct. 
» Fourçroy. I I , i-/t. 
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1 Berlhollet, Ann. de Chien. I , 6 1 . 
» Ilid. I , 5a, 

ques. Ces combinaisons donnent naissance à des sels qui 
n'ont point encore été examinés jusqu a-présent, excepté 
cependant les composés qu'elle forme avec les oxides de 
mercure et de plomb , qui ont été décrits par Berthollet. 

En f a i s a n t bouillir du peroxide de mercure avec de l'eau iear»EoiLdt 

de chaux, il s'en dissout une partie, et cette dissolution 
donne par évaporation de petits cristaux jaunes transparens *. 
Quelques chimistes ont donné à ce composé le nom de mer-
curiate de chaux. 

L'eau de chaux dissout aussi l'oxide rouge de plomb , et 
mieux encore la litharge. En faisant évaporer cette dissolu
tion dans une cornue, elle donne de très-petits cristaux: 
transparens formant les couleurs du prisme , et aussi peu 
solubles dans l'eau que la chaux elle-même. Cette dissolution 
est décomposée par tous les sulfates alcalins et par le gaz 
acide hydro-sulfurique : les acides sulfurique et hydrochlo-
ĵque en précipitent le plomb. Ce composé noircit la laine , 

les ongles, les cheveux et le blanc d'œuf; mais il n'affecte 

Foint la couleur de la soie, de la peau , du jaune d'œuf Bt de 
huile animale. C'est le plomb qui est précipité à l'état 

d'oxide sur ces substances colorées : car tous les acides 
peuvent le dissoudre. Le simple mélange de chaux et d'oxide 
de plomb noircit ces substances , ce qui prouve avec quelle 
facilité la formation du sel a lieu x . 

IV. Un des usages les plus importans de la chaux est celui n o r i ï « . 

qu'on en fait pour la formation du mortier qu'on emploie 
comme ciment dans la bâtisse. Le mortier est un composé de 
chaux vive et de sable , dont le mélange est mis à l'état de 
pâte avec de l'eau. Ce composé se durcit en séchant, et il 
adhère si fortement à la surface des pierres entre lesquelles 
il doit servir de liaison, que le mur qu'elles forment ne 
semble consister que dans une seule pierre ; mais cet effet 
n'est que très-imparfaitement produit si le mortier n'est pas 
bien préparé. 

La chaux doit être pure , complètement dépouillée d'acide 
carbonique , et en poudre très-fine. Il faut que le sable soit 
b i e n net, que l'argile en ait été entièrement séparée , et qu'il 
soit en partie à l'état de sable fin , et en partie à l'état de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



6 0 B A S E S S AL I F I AB LE S. 

gravier ; et enfin c'est avec de l'eau pure , et beaucoup mieux 
encore avec de l'eau préalablement saturée de chaux, qu'il 
faut faire le 'mélange de la chaux et du sable. Les meilleures 
proportions dans l'emploi de ces deux substances sont, 
d'après les expériences du docteur Higgins, celles de trois 
parties de sable fin, quatre parties de sable plus gros, 
une partie de chaux vive nouvellement éteinte , et tout 
aussi peu d'eau que possible. 

La consistance pierreuse que le mortier acquiert est due 
en partie à ce qu'il absorbe l'acide carbonique; mais elle ré
sulte principalement de la combinaison d'une portion de 
l'eau avec la chaux. Cest à raison de cette dernière circon
stance , qu'en ajoutant au mortier ordinaire un quart de 
partie de chaux , réduite en poudre sans avoir été éteinte , il 
acquiert, en séchant, une beaucoup plus grande solidité. 
Ce moyen, proposé pour la première fois par Lor iot 1 ̂  
ayant été examiné depuis par Morveau 2 , ce savant s'assura,, 
par un grand nombre d'expériences, que les proportions les 
plus Tionvenables , pour en obtenir l'effetle plus avantageux , 
étaient, savoir : 

S a b l e l i n o,3 

Ciment de briques t i en cuites. o,5 
Chaux éteinte 0 , 2 
Chaux non éteinte . 0 , 2 

1,0 

On peut donner au mortier les mêmes qualités , ainsi que 
le fit observer La Faye 1 , en employant la moindre quantité 
d'eau possible pour l'extinction de la chaux. 

Higgins reconnut qu'en ajoutant au mortier des os calcinés, 
mais dans une proportion qui n'excède jamais les o,a5 de 
la chaux employée , on lui donnait de la ténacité, et il deve
nait moins susceptible de se fendre en séchant. 

L'addition d'un peu d'argile au mortier lui fait acquérir la 
propriété importante de se durcir sous l'eau ; de manière 
qu'on peut l'employer ainsi avec avantage dans la construc
tion d'édifices exposés à l'action continuelle de l'eau. La pierre 
à chaux se trouve souvent à l'état de mélange avec l'argile ; 

1 Journ. île Phys. I I I , 2 3 l . 
' Jbid. V I , 3 i i . 
? Ihid. i x , 4 3 7 . 
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• Ann. de Chim. X X X V I I , 2 5 g . 
•* ibid. p. !&·>.. 
' Vol. I , p . 386. 
* Fouiorny et Vauquelin, A n n . de Chim. X X I , p . » 7 6 . 
2 Misa, de l'Institut. I I , 5 g . 

et dans ce cas, au-lieu de devenir blanche par la cakina-
tion, cette opération la rend brune. On emploie ces espèces 
de pierres à chaux natives pour faire le mortier d'eau; mais 
on peut faire un bon mortier d'eau par un procédé proposé 
pour la première fois par Morveau. Ce procédé consiste 
à mêler quatre parties d'argile bleue, et six parties de 
peroxide de manganèse à quatre-vingt dix parties de pierre à 
chaux : le tout réduit en poudre. Après avoir fait calciner ce 
mélange pour en chasser l'acide carbonique, on le pétrit en 
consistance de pâte molle avec soixante parties de sable , et 
au moyen d'une suffisante quantité d'eau *. 

Le meilleur mortier pour résister à l'eau est celui qui se 
fait en mêlant avec la chaux de la pouzzolane, sable volca
nique que l'on retire des environs de Naples. Morveau nous 
apprend qu'on peut substituer à la pouzzolane le basalte, 
qui se trouve assez abondamment en France : avant de l'em
ployer, on le chauffe dans un four à réverbère, puis on le 
jette rouge dans l'eau; on le pulvérise ensuite , et on le passe 
au crible pour le réduire à une grosseur convenable 

n . B A R I T E . 

I. La barite, préparée par le procédé que nous avons déjà 
décri t 3 , est une substance poreuse , grisâtre , qui se réduit 
facilement en poudre. Sa saveur est plus piquante et plus 
caustique que celle de la chaux : prise à l'intérieur, elle agit 
comme poison. Elle verdit les couleurs bleues végétales , et 
elle est plus soluble dans l'eau que la chaux. 

1. Exposée à l'air, elle en attire immédiatement l'humidité ; 
et par l'effet de cette absorption , elle se gonfle avec dégage
ment de calorique , tombe en une poussièee blanche , et pré
sente précisément les mêmes phénomènes que la chaux vive 
qu'on arrose avec de l'eau + . La barite ainsi éteinte attire par 
degrés l'acide carbonique; elle perd son âcreté, et son poids 
a augmenté des 0 , 2 2 ' . On ne peut donc la conserver à l'état 
de pureté que dans des vaisseaux fermés. 

2 . Eu jetant un peu d'eau sur la barite , on en opère l'ex- ActioncUt'un, 
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tinctìon d'une manière analogue à cglle de la chaux vive; 
mais elle a lieu plus rapidement et avec dégagement plu» 
abondant de calorique. La masse devient blanche, et se 
gonfle considérablement. Si l'on ajoute assez d'eau pour que 
la barite soit complètement délayée, elle cristallise en re
froidissant , et prend l 'apparence d'une pierre composée de 
cristaux aiguilles; mais exposée à l 'air, elle attire peu-à-peu 
l'acide carbonique , et finit par tomber en poussière x . 

L'eau peut dissoudre à froid les 0 , 0 5 de son poids de ba
rile. Cette dissolution, connue sous le nom d ' e a u de barite, 
est limpide, sans couleur et d'une saveur acre; elle verdit 
d'abord les couleurs bleues végétales, et alors elle les dé
truit. Exposée à l 'air, sa surface se recouvre promptement 
d'une croûte pierreuse , qui consiste dans la combinaison de 
la barite avec l'acide carbonique. 

L'eau bouillante dissout au-delà de la moitié de son poids 
de barite. A mesure que la dissolution refroidit, la barite se 
dépose en cristaux dont l a figure et les dimensions varient 
suivant qu'ils se sont plus ou moins promptement formés. 
Ceux qui l'ont été le plus régulièrement sont des prismes hexa
gones applatis, ayant deux côtés larges entre deux étroits, et 
terminés de chaque côté par une pyramide à quatre faces, qui, 
dans quelques cas, constitue la partie l a plus considérable du 
cristal. Ces prismes sont larges et distincts lorsque la cristallisa
tion s'est opérée lentement. Mais lorsque cette dissolution de 
barite dans l'eau est saturée, ils se sont déposés rapidement, 
et alors ils sont généralement plus déliés et plus petits ; alors 
aussi ces cristaux s'attachent les uns aux autres, de telle ma
nière qu'ils présentent une belle apparence feuilletée, sem
blable à celle d'une feuille de fougère 3 . 

Ces cristaux sont transparens et sans couleur, et ils sem
blent être composés de 53 parties d'eau et de 47 parties 
de barite. Ils éprouvent, à la chaleur de l'eau bouillante, l a 

fusion aqueuse ; c'est-à-dire que l'eau qu'ils contiennent de
vient suffisante pour retenir la barite en dissolution. Une 
chaleur plus forte en chasse l'eau en partie, mais non en 
totalité. Lorsqu'ils sont exposés à l 'air, ils attirent l'acide car
bonique , et y deviennent pulvérulens ; ils se dissolvent dans 

' Ann. de Chim. X X I , a;8. 
• Hope , Edimb. Trans. IV, 36. 
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dix-sept parties et demie d'eau à la température de i6° cen
tigrades, et en toute proportion quelconque, dans l'eau 
bouillante ; ce qui doit être évidemment ainsi, puisqu'à cette 
température, leur eau de cristallisation suffit pour les tenir 
eu dissolution ' . 

Bucholz et Geblen avaient observé que les cristaux de 
barite exposés à la chaleur, se fondent aisément dans leur 
eau de cristallisation. A mesure que cette eau s'évapore, la 
barite se réduit en une masse sèche. Cette masse, chauffée 
au rouge, se fond de nouveau , et - coule comme une huile. 
Mais la barite qu'on retire du nitrate de cette terre est infu
sible au plus haut degré de chaleur de nos fourneaux *. La 
raison de cette différence est que la barite obtenue des cris
taux par la chaleur, est à l'état ^hydrate, tandis que celle 
provenant du nitrate est entièrement privée d'eau. 11 paraî t , 
d'après les expériences de Dalton, que l'eau se combine 
avec la barite , au-moins en trois proportions , et forme ainsi 
trois hydrates. / 

Barite. Eau. 

i . " , composé d e . . . . 1 atome 4-- î atome 
2 . e , idem 1 idem..•+- 5 idem 
3. · , id. l id.... -+- 2 0 id. 

Le premier est formé lorsqu'on soumet la barite cristal
lisée à une forte chaleur rouge ; le second en réduisant, par 
la chaleur, les cristaux à l'état d'une poudre sèche; et le 
troisième consiste dans la barite cristallisée 3 . Le premier 
hydrate est composé de 

Barite g , 7 5 1 0 0 
Eau i , i 2 5 . . . . . . i i , 5 3 

Le second hydrate est formé de 

Barite 9 i 7 5 i o o 

Eau 5 , 6 2 5 5 7 , 6 g 

Le troisième hydrate consiste en 

Barite 9 , 7 5 1 0 0 
Eau 2 5 , 5 o 2 3 0 , 7 6 

' Hope, Edimb. Trans. IV, 36. 
» Gchlen's Journ. IV, î58 . 
* Hieys System of Chemical Philosophy. I I , 5a4. 
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Fourcroy. I I , 191 . 

Action I I . i .Les expériences de Gay-Lussac etThénard prouvent 
^còrabultion. 1 u e ' a barite peut s'unir avec une dose additionnelle d'oxigène. 

a. Lorsqu'on fait passer de la vapeur de chlore sur de la 
barite chauffée au rouge, l'oxigène de la barite est chassé, 
et il se forme un chlorure de barium. 

3. L'iode se combine avec la barite sans en séparer l'oxi
gène , et cette combinaison donne naissance à un iodure de 
barin m. 

III. i . L'hydrogène, le earbone,le bore et le silicium sont 
ceux des combustibles simples qu'on a reconnu jusqu'à pré
sent n'avoir point d'action sur la barite, 

phosphure.
 a - On peut former le phosphure de barite en introduisant 

dans un tube de verre fermé à l'une de ses extrémités, du 
phosphore et de la barite , et en plaçant ensuite ce tube sur 
des charbons allumés, en opérant comme pour la prépara
tion du phosphure de chaux. La combinaison des deux 
substances a lieu très-rapidement. Ce phosphure est d'un 
brun foncé , très-brillant et très-fusible ; il exhale, lorsqu'on 
l'humecte, l'odeur du gaz hydrogène phosphore. Jeté dans 
l'eau, il la décompose par degrés; il y a émission de gaz 
hydrogène phosphore , qui prend feu lorsqu'il arrive à la 
surface de l'eau, et le phosphore est transformé peu-à-peu 
en acide phosphorique *. Le phosphure de barite n'a pas été 
analysé ; mais il est très-probablement composé de i atome 
barite -+• 1 atome phosphore, ou , en poids, de 

Barite 9,75 i o o 
Phosphore i , 5 1^,78 

Solfare. 3 . En chauffant ensemble dans un creuset un mélange de 
barite et de soufre, ce mélange se fond à une chaleur rouge, 
et il se forme par le refroidissement en une masse d'un jaune 
rougeâtre , inodore ; cette masse est le sulfure de barite. 
L'eau est très-rapidement décomposée par ce sulfure. Il se 
forme de l'acide hydro-sulfurique , qui, en se combinant 
avec le sulfure, le transforme en un sulfure hydrogéné. Ce 
changement a lieu toutes les fois que le sulfure est humecté 
d'eau , ou même qu'il est exposé à l'atmosphère. Lorsqu'on 
verse de l'eau bouillante sur du sulfure de barite, il se produit 
presqu'instantanément une grande qualité d'acide bydrosul-
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furiane qui se combine avec l'eau , et produit la dissolution 
du.sulfure. Cette dissolution laisse déposer, en se refroidis
sant, un grand nombre de cristaux blancs brillans, quelques 
fois en aiguilles, d'autres fois en prismes à six pans, ou eu 
James hexagonales. Ces cristaux, formés d'hydrogène sulfuré, 
acide hydro-sulfurique, et de barite, ont été appelés par Ber-
thollet, qui le premier a examiné avec soin ces composés, 
hydro-sulfures de barite. Le liquide qui a déposé Thyarosul-
fure est jaune, et il tient en dissolution Un sulfure hydro
géné de barite1. On ne peut douter que ce sulfure ne consiste 
en i atome barite i atome soufre, ou, en poids, de 

Barite g,^5 · 100 
Soufre.. a,oo 20,51 

4- La barite n'a aucune action sur les métaux ; mais elle A c,;O I 1 

peut se combiner avec plusieurs des oxides métalliques, et d " c ™ ^ * " 
former avec eux des composés qui n'ont pas encore été '«»»· o«i<i«. 
examinés jusqu'à présent avec beaucoup d'attention. Si l'on 
ajoute, par exemple, de la barite à une dissolution nitrique 
d'argent ou de plomb, l'argent est précipité en brun, et le 
plomb en blanc; mais le précipité se redissout par l'addition 
d'un excès d'eau de barite*. 

IV. Nous devons à Bucholz une suite d'expériences .qui 
avaient pour objet de reconnaître l'action de la barite sur les 
autres corps terreux. Il paraît qu'il n'y a point d'union entre 
la barite et la chaux. En chauffant dans un creuset un mé
lange à parties égales de ces deux terres , on obtient une 
masse qui a quelque cohésion, mais qui se dissout dans 
l'eau3. Les phénomènes sont à-peu-près les mêmes, lorsqu'on 
chauffe ensemble la barite et la magnésie ; en traitant avec 
l'eau la masse qui en résulte, la barite est dissoute, mais elle 
prend davantage de la magnésie +. 

I I I . S T U O N T I A N E . 

I. La stronfiane, préparée par le procédé que nous avons 

' Berthollet, Ann. de Cliitn. X X V , 233*. 
* Fourcroy et Vaucruclin , Mém, de l'Institut. I I , 61. 
* RucIioU's Beilrage. III , 5<>. 
* Ihid. I I I , p. 56. 

* Depuisqu'on a subititui la dénomination d'acide hydrosulFurïcrue k Celle rî'hyrlro-
gt*ne .ulfure, les cotnbiuaiions de ce dernier ccrpn avec let bases, que Rerlbolk-t 
distingua par le nom d'hydronulfutei, sont des hyd.roiulfa.tes; er les combinaison* da 
soufre et de l'hydrogène *ulfiiré avec uu> b u e , que ce savant appela sulfurei hyd.re~ 
Jtnéi, cut conferve' et même nom. ( Nota du Traducteur. ) 

II. 5 
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décrit *, est en masse poreuse d'un blanc grisâtre ; avec sau
veur caustique ; elle verdit les couleurs bleues végétales. 

Action Lorsqu'on jette de l'eau sur la strontiane, elle s'éteint, 
s'échauffe et tombe en poussière exactement comme la barite j 
mais elle est moins soluble dans l'eau que cette terre. Cent 
soixante-deux parties d'eau, à la température de 1 6 ° centi
grades, peuvent à peine dissoudre Une partie de strontiane. 
La dissolution, connue sous le nom à'eau de strontiane, est 
claire et transparente ; elle verdit les couleurs bleues végé
tales. La strontiane se dissout en beaucoup plus grande pro
portion dans l'eau chaude ; et par le refroidissement, cette 
dissolution dépose des cristaux transparens et sans couleur. 
Ces cristaux sont des lames minces quadrangulaires, et gé
néralement des parallélogrammes , dont le plus grand est 
d'environ 6 millimètres de long : quelquefois leurs bords 
sont unis -, niais ils consistent plus souvent en deux facettes', 
qui forment, en se rencontrant ensemble, un angle en 
chevron brisé. Ces cristaux en général sont adhérons entre 
eux, de manière à former des espèces de tables minces de 
2 5 millimètres ou plus de longueur sur 1 2 à i 3 millimètres 
de largeur. Quelquefois aussi, ils affectent la forme cubique. 
Ces cristaux contiennent environ 0 , 6 8 d'eau ; ils sont solubles 
dans 5 1 , 4 parties d'eau à la température de 1 6 0 centigrades, 
et l'eau bouillante en prend à-peu-près la moitié de son poids; 
à l'air ils perdent leur eau de cristallisation , ils attirent l'a
cide carbonique, et tombent en poussière * : leur pesanteur 
spécifique est 1 , 4 6 3 . 

Il paraît, d'après les expériences de Bucholz , que la 
strontiane obtenue de ces cristaux , a la propriété de fuser 
à une chaleur rouge, ce qui n'a pas lieu pour la strontiane 
retirée du nitrate 4 ; d'où il suit évidemment que la strontiane 
provenant des cristaux est un hydrate de strontiane. Il est 
très-probablement formé de 1 atome strontiane-4- 1 atome 
eau , ou , en poids, de 

Strontiane 6,5oo 1 0 0 
Eau i , i 2 5. . . . . . . . 1 7 , 3 

« Voyez Vol . I , p . 3g4-
* Hope , 'Krlim. Trans. IV, 4 4 · 
* Hassenfratz, Ann. rie Cliim. X X V I I I , I T . 
4 Gehlen's Jeur. fur de Chemie, Physik und Mineralogie. I y , 66^· 
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1 Vauquelin, J o u r t i . des Mines , an 7 1 , 10 . 
J Pelletier, Ann. de Chim, X X I , i 3 ; . 

Suivant l'analyse du docteur Hope, les cristaux de stronfiane 
paraissent être composés de 1 atòme strontiane •+- i a atomes 
eau, ou, en poids de 

Strontiane 6,5 1 0 0 
Eau T3,5 207 ,69 

Teint 

La strontiane a la propriété, que lui reconnut pour la pre- ]* ^,™* e 

mièrefois le docteur Ash en '787, de donner à la flamme 
UDe belle couleur rouge ou plutôt pourpre. On en fait l'expé
rience en mettant un peu de nitrate de strontiane dans la 
mèche d'une bougie allumée ou en enflammant de l'alcool 

3ui tient de l'hydrocblorate de strontiane en dissolution ; 
ans l'un et l'autre cas, la flamme est d'un pourpre vif. Sous 

ce rapport, la strontiane diffère de la barite qui, essayée de la 
même manière, donne à la flamme une teinte jaune bleuâtre*. 

II. L'oxigène ne paraît pas avoir d'action sur la strontiane. 
Le chlore la décompose à une chaleur rouge , et forme avec 
cette terre un chlorure de strontium. L'iode s'y combine, et 
il en résulte un iodure de strontium. 

III. 1 . Parmi les combustibles simples, l'hydrogène, le 
carbone et le silicium n'ont point d'action, qui ait été jusqu'à 
présent reconnue, sur la strontiane. 

2 . On peut préparer le phosphure de strontiane de la 
même manière que le phosphure de barite : ses propriétés 
sont semblables. 

3. On fait le sulfure de strontiane en fondant ensemble Sulfure, 

les deux substances dans un creuset. Ce sulfure se dis
sout dans lJeau au moyen de l'acide hydrosulfujique , qui se 
forme et qui se dégage •, en évaporant la dissolution , on ob
tient de l'hydrosulfate de strontiane en cristaux, et il reste 
en dissolution du sulfure hydrogéné. Ces trois composés res
semblent tellement auxsulfure,hydrosulfate et sulfure hydro
géné de barite, qu'il est inutile d'en présenter ici une des
cription particulière. 

4· La strontiane n'agit point sur les métaux ; mais elle 
forme avec plusieurs de leurs oxides des composés qui n'ont 
point encore été jusqu'à présent examinés. 

IV. 1. La barite et la strontiane ont, dans leurs propriétés, , 
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* foy-cx Vol . I , p . 3gg. 

u n rapport aussi intime que celui qui existe e n t r e la po
tasse «t la soude : c'est par cette faison, qu'ainsi que ces 
deux alcalis, on les confondit ensemble pendant quelque 
temps ; c'est dans leur combinaison avec les acides., que les 
différences qu'on remarque e n t r e ces deux t e r r e s sont les 
plus frappantes. 

I V . M A G N E S I E . 

La magnésie, préparée ainsi quenous l'avons déjà indiqué*, 
est une poudre blanche élastique, douce au toucher, inodore 
e t sans saveur sensible. Elle est insoluble dans l ' e a u , mais 
elle verdit les couleurs bleues végétales. 

Propriété». I^ 3 magnésie ce se fond point à la cbaleurla plus forte que 
hous puissions produire; mais M. Darcet a observé qu'à une 
très-haute température, elle devenait en quelque sorte ag
glutinée. Lorsqu'après l'avoir formée en tablettes, en la pé
trissant avec de l'eau, on l'expose à une chaleur violente, 
l'eau en est chassée par degrés, et la magnésie se contracte 
dans ses dimensions; elle acquiert en même-temps, ainsi que 
l'annonce M. Tingry , la propriété de luire dans l'obscurité, 
lorsqu'on la frotte sur une plaque d e fer chaude. Le doc
teur Clarke parvint avec beaucoup de difficulté à en opérer 
la fusion en un émail blanc, à l'aide d 'un courant de gaz oxi-
gène et hydrogène. 

2 . La magnésie, quoîqu'insoluble dans l'eau, forme un 
hydrate sec , qui est composé de I atome magnésie -f- i 
atome eau, ou, en poids, de 

Magnésie 2 , 5 j o o 
Eau a , i 2 5 45 

Cependant on n 'a jamais obtenu la magnésie cristallisée. 
Lorsqu'on l'expose à l'air, elle attire, quoiqu'insensible

ment, l'acide carbonique et l'humidité. Butini laissa pendant 
deux ans de la magnésie dans une capsule de porcelaine 
recouverte seulement d'une feuille de papier ; a u bout de ce 
temps, elle n'avait augmenté en poids que d'environ 0 , 0 0 7 . 

. . I I . Parmi les soutiens simples de combustion, l'oxieène 
Action , . . . - T 1 1 1 t . • 

Ai* soutient n a aucune action sur l a magnésie. L e chlore la décompose a 
ecum

 us!»°a. u n e chaleur rouge, et il se produit un chlorure de magné-
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• Foureroy. I I , i63. 
" I r i s u X r a n s . V , 3 4 6 , 3 1 7 . 

sium. L'iode s'y Combine, et il en résulte un iodure de ma
gnésium. 

III. De toutes les substances combustibles simples, 1* soufre ^ 
est la seule avec laquelle la magnésie puisse s'unir. On n'est ""•Jj^jJ''"* 
point encore parvenu à former le phosphure de magnésie; 
et sous ce rapport, la magnésie diffère des trois autres terres 
alcalines. 

On peut formel' le sulfure de magnésie en chauffant 
doucement dans un creuset un mélange de deux parties de 
magnésie et d'une partie de soufre. On obtient ainsi une 
poudre jaune , légèrement agglutinée ,qui , mise dans l'eau , 
produit un très-léger dégagement de gaz acide hydrosulfu-
rique. Une chaleur médiocre suffit pour en chasser l e -
soufre ' . 

La magnésie n'agit point sur les métaux, et jusqu'à présent, m*i«U«. 

on n'a pas reconnu qu'elle fût capable-de se combiner avec 
les oxides métalliques, à moins qu'il n'y ait présence d'une 
substance intermédiaire. 

IV. Kirwan a fait voir qu'il n'y a qu'une affinité très- a v o ^ r a ' ° ° a u , 

faible entre la strontiane et la magnésie. Ces terres, mêlées«ii«itroni««». 

ensemble, ne se fondent point à une forte chaleur, au-
moins lorsque la strontiane excède ou égale en quantité l a 
magnésie *. 

Lavoisier soumit à l'action d'une très-forte chaleur un 
mélange à, parties égales de chaux et de magnésie, et i l 
ne put en opérer la fusion. Il en fut de même d'un mélange 
semblable qu'exposa Kirwan à une température de 15o de
grés de Wedgewood. Ce savant a formé, d'après ses propres 
expériences, la table qui suit de l'effet de la chaleur sur 
ces deux terres mêlées en différentes proportions. 

Proportion*. Chaleur. Effet. 

. · W e d g e w o o d . 

8 0 Chaux. î g Le mélange passa à travers le 
3 0 Magnésie.) ' ' creuset. 
7 0 Chaux. ) « Le mélange passa à travers l e 

r ne > - > . . î b o . . . o r 
23 M a g n é s i e . ^ c r e u s e t . 

66 Chaux. ) -ri - ^ i „ . · . • > rassa a travers Le creuset. 
33 Magnésie 
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7 o B A S E S S ÀLiriABLES, 
proportion!. Chaleur". m Effet. 

W e d g e w o o d . 

i 6 5 . 
ao Chaux. ) 
8 0 Magnésie.) 
33 Chaux. 

Ne fondit point. 

.Ne fondit point. 

t^Fondit en un beau Terre, jaune 
verdâtre ; mais le creuset était 
corrodé de toutes parts. 

La magnésie n'est d'usage qu'en médecine; on l'administre 
intérieurement pour diminuer l'acidité dans l'estomac. 

6 6 M a j r n é s i e . 

3o C h a u x . 

j o M a g n é s i e . 

j..i3! 

| . . i 5 6 . . . ^ 

S E C T I O N I V . 

Des Terres propres , ou Terres pures. 

L e s terres propres ou terres pures, se distinguent des 
terres alcalines en ce qu'elles sont insolubles dans l'eau, et 
qu'elles ne produisent aucune altération dans les couleurs 
bleues végétales. On comptait autrefois cinq terres de cette 
nature ; mais il a été reconnu que la silice, qu'on avait 
classée parmi ces ter res , jouissait des propriétés acides. 
Nous la séparerons, en conséquence, des autres pour en 
traiter particulièrement dans le chapitre suivant. Les terres 
propres se réduisent donc alors au nombre de quatre, savoir : 

L'yttria, 
La glucine, 
L'alumine , 
La zircone. 

C'est dans cet ordre que nous allons les décrire. 

I. Y t t r i a -

PropriÉtc»; L'yttria , retirée, par le procédé que nous avons exposé, 
du minéral qui la contient *, est une poudre blanche sans 
saveur, insoluble dans l'eau, dans l'alcool et les alcalis cau
stiques. 

Les acides sulfurique , nitrique , hydrochlorique et 

* f o j r e s V o l . I, p . 4c5. 
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B E L À G L U C I N E . y l 

ACÉTIQUE, DISSOLVENT CETTE TERRE, AVEC LAQUELLE CES ACIDES 
FORMENT DES SELS CRISTALLISABLES D'UNE SAVEUR SUCRÉE ASTRIN
GENTE, SOLUBLES DANS L'EAU , ET VERDISSANT LES COULEURS BLEUES 
VÉGÉTALES. 

LES ACIDES PHOSPHORIQUE, CARBONIQUE, OXALIQUE, TARTA-
RIQUE ET CITRIQUE, EN DISSOLVANT L'YTTRIA, DONNENT NAISSANCE À 
DES SELS INSOLUBLES QUI N'ONT AUCUNE ACTION SUR LES COULEURS 
BLEUES VÉGÉTALES. 

L'YTTRIA-PEUT ÊTRE PRÉCIPITÉE DE TOUS SES SELS SOLUBLES, 
PARLE PHOSPHATE DE SOUDE , LE CARBONATE DE SOUDE , L'OXALATE 
D'AMMONIAQUE ET LE TARTRATE DE POTASSE. 

L'HYDROCYANATE DE POTASSE PRÉCIPITE ÉGALEMENT L'YTTRIA. LE Hydrocr»n»ie.-
CAIBONATE D'YTTRÏA PERD TRENTE-DEUX POUR CENT À LA CALCINA
TION. 

L'YTTRIA EST PRÉCIPITÉE PAR LES ALCALIS ET LES TERRES ALCA
LINES ; MAIS ELLE PRÉCIPITE LA GLUCINE , L'ALUMINE ET LA ZIR-
CONE ' . 

II. G L U C I N E . 

LA GLUCINE , EXTRAITE DU BÉRIL, AINSI QUE NOUS L'AVONS IN- Propret*», 
DIQUÉ 3 , EST UNE POUDRE BLANCHE TRÈS-LÉGÈRE , SANS SAVEUR 
ET SANS ODEUR. ELLE EST INSOLUBLE DANS L'EAU ET DANS L'ALCOOL, 
MAIS ELLE SE DISSOUT DANS LES ALCALIS CAUSTIQUES ; ELLE SE DIS
SOUT ÉGALEMENT DANS LE CARBONATE D'AMMONIAQUE , C'EST UN 
RAPPORT QU'ELLE A AVEC L'YTTRIA ; MAIS CETTE FACULTÉ DE DISSO-
LUBIIITÉ DANS LE CARBONATE D'AMMONIAQUE , EST CINQ FOIS PLUS 
GRANDE DANS LA GLUCINE QUE DANS L'YTTRIA. 

L'OXALATE D'AMMONIAQUE ET LE TARTRATE DE POTASSE NE SÉ-

SARENL POINT LA GLUCINE DE SES DISSOLUTIONS ; MAIS L'INFUSION 
E ÛOIX DE GALLES LA PRÉCIPITE EN JAUNE, ET LA COULEUR DE CE 

PRÉCIPITÉ PASSE AU POUPRE, S'IL Y A PRÉSENCE DE FER. L'HY
DROCYANATE DE POTASSE DONNE LIEU À UN PRÉCIPITÉ BLARJT QUI 
PREND UNE TEINTE BLEUÂTRE PAR LA PRÉSENCE DU FER. 

L'ACÉTATE DE GLUCINE EST D'UNE SAVEUR SUCRÉE ET ASTRINGENTE; 
IL ROUGIT LES COULEURS BLEUES VÉGÉTALES, ET NE CRISTALLISE POINT; 
MAIS IL FORME UNE MASSE GOMMEUSE EN PLAQUES MINCES TRANS
PARENTES , QUI SE DISSOLVENT DANS L'EAU. 

LE SULFATE DE GLUCINE NE CRISTALLISE NI NE FORME D'ALUN. 

1 Vauquelin , Ann. du Muséum d'Hiit. nat. X V , g. 
î Voyti Vol . I , p . 407. 
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• Vauquelin , Aun. du Mus. d'Hist. nat. X V , g. 
• t'oyez Vol. I , p . 4io. 
» Journ de Phys. L I I , 287. 
» PLil. Trans, LXII et LXIV. 

II produit un sulfate en flocons , et il reste un sursulfate 
en dissolution. 

Le carbonate de glucine chauffé au rouge , perd la moitié 
de sou poids 

I I I . A l u m i n e . 

Pro PnéLéi. L'alumine, obtenue parle procédé qui a été décrit 1 , est 
une poudre fine , blanche, sans sayeur et sans odeur , mais 
adhérant fortement à la langue. Elle est insoluble dans l'eau 
et dans l'alcool ; mais elle se dissout facilement dans les al
calis caustiques , et un peu dans l'ammoniaque , même dans 
le carbonate d'ammoniaque. L'acide sulfurique dissout len
tement l'alumine à l'aide de la chaleur. La dissolution est sans 
couleur; en y ajoutant du sulfate de potasse , il s'y forme 
peu-à-peu des cristaux octaèdres d'alun. 

L'hydrocyanate de potasse ne précipite point l'alumine 
de sa dissolution , mais l'infusion de noix de galles y pro
duit un précipité blanc, que redissout l'acide nitrique. 

L'alumine étant chauffée , diminue de volume en raison 
du degré de chaleur auquel on la soumet. Cette contraction 
semble être due , dans les basses températures , à la perte 
de sçn humidité ; mais elle doit résulter , dans les tempéra
tures plus élevées , d'une combinaison plus intime des mo
lécules terreuses entre elles ; car après avoir été exposée 
à la chaleur de i3o° de Wedgewood , elle ne perd pas 
sensiblement de son poids , à quelque température plus 
élevée qu'elle soit ensuite soumise *. 

Pyrcmètrt Wedgewood trouva le moyen de tirer utilement parti de 
•Wtdscwood. cette propriété de l'alumine pour construire un instrument 

propre à apprécierles degrés de chaleur dans les hautes tem
pératures. Cet instrument consiste dans des morceaux d'ar
gile d^une dimension déterminée et dans un appareil propre à 
mesurer avec précision leur volume. Après avoir mis au 
feu un de ces morceaux d'argile,on estime la température à 
laquelle il a été exposé parla contraction qu'il a éprouvée S 
On mesure le retrait ou la diminution du volume du mor
ceau d'argile au moyen de deux règles de cuivre fixées sur 
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une planche D E ce métal. La distance entre les deux règles 
est de i 3 millimètres à L'une des extrémités , et seulement 
de 7 , 6 millimètres à l'autre. Les règles sont divisées sur leur 
longueur, qui est de 6 1 centimètres, en 2 4 0 parties égales 
qu'on appelle degrés. Ces degrés commencent à celles des ex
trémités de l'échelle où l'écartement des règles est le plus 
grand. Le premier D E C E S degrés indique une chaleur rouge 
ou 5o8° centigrades. Les morceaux D 'argile sont de petits 
cylindres Q U ' O N A fait cuire à U N E chaleur rouge, dont L A 

dimension est telle qu'ils s'adaptent exactement à 1 ° de l'é
chelle ; ces petits cylindres N E sont P A S formés D'alumine 
pure, mais d'une argile blanche fine. 

Malheureusement L E retrait que prennent ces cylindres 
N'est pas toujours proportionnel au degré D E chaleur auquel 
on les expose, et ils N E se rapportent pas non plus exactement 
entre eux. Quoiqu'il E N soit, l'instrftment N ' E N E S T pas moins 
D'une grande utilité, et il A avantageusement contribué À 
étendre nos connaissances. 

L'alumine exposée à une C H A L E I Ï T violente, T E L L E Q U E celle 
produite en dirigeant U N courant D E gaz oxigène sur U N 
charbon allumé, éprouve U N commencement de fusion E T 
se convertit en un émail blanc demi-transparent E T excessive
ment dur *. En considérant l'évaluation de Saussure comme 
méritant quelque confiance, il faut, pour produire cet effet, 
une température de 1 5 y 5 ° D E Wedgewood 

Quoique L'alumine soit insoluble dans L ' E A U , cependant 
elle A une grande affinité pour ce liquide ; car en la précipi
tant de S A dissolution dans les acides, on l'obtient toujours 
à l'état à"hydrate. Les expériences de Saussure donnent lieu 
de soupçonner que cet hydrate est U N composé de 1 atome 
alumine -t- 2 atomes E A U , O U qu'il consiste, en poids, dans 

Alumine 2 , 1 2 5 1 0 0 
Eau 2 , 2 5 I O 5 , 8 8 

Cette combinaison D 'alumine et D 'eau peut même, dans son 
état ordinaire de sécheresse, absorber deux fois et demie son 
poids d'eau, sans en laisser écouler une seule goutte; elle retient 
cette eau avec plus de force qu'aucune des autres terres. 

' Morveau , Journal de VEcole polytechnique. I , I I I , 2gg . 
.• Journ. de Pbys. î Qf"-
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* K.irwan's Miner, 1 , 9 . 

Elle en abandonne davantage, et se contracte aussi beaucoup 
plus qu'aucune des autres terres, en se congelant, circon
stance qui peut être de quelqu'importance en agriculture*. 

On trouve dans la nature un minéral cristallisé, appelé 
•wavellite, qui paraît être un composé d'alumine et d'eau. 
D'après les expériences de Davy et de Grégor, cet hydrate 
pourrait être considéré comme consistant en 2 atomes alumine 
; 4 - 1 atome eau, ou , en poids, dans 

Alumine 2 , 1 2 5 x 2 1 0 0 
Eau i , i a 5 2 6 , 4 7 

II. On n'a pas recherché quelle pouvait être l'action des 
soutiens simples sur l'alumine. 

Action III. 11 n'est aussi aucune combinaison connue des com-
mbultibies. bustibles simples avec l'alumine. Mais cette terre a une très-

grande affinité pour des oxjdes métalliques, spécialement pour 
ceux de ces oxides au maximum d'oxigène. Il existe quel
ques-uns de ces composés dans la nature ; ainsi on y trouve 
souvent la combinaison du l'alumine avec l'oxide rouge de 
fer , sous la forme d'une poudre jaune, dont on fait usage 
dans la peinture , sous le nom d'ochre. 

Aïoli». IV. ]1 existe une grande affinité entre l'alumine et les al
calis fixes. En chauffant un mélange de ces substances, elles 
se combinent et forment une masse peu compacte, dépour
vue de toute transparence. L'alcali fixe liquide dissout l'alu
mine à l'aide de la chaleur, et il la retient en dissolution. 
L'alumine est précipitée sans altération en versant un acide 
dans la dissolution. C'est le moyen qu'employent les chimistes 
pour se procurer l'alumine à 1 état de pureté parfaite ; car à 
moins que l'alumine n'ait été dissoute par un alcali, elle con
tient presque toujours un peu d'oxide de fer et quelqu'acide 
qui en altèrent les propriétés. 

Tjarite La barite et la strontiane se combinent aussi avec l'alumine, 
stroirtwne. s o j t p a r j a V Q j e s e c n e ; e n chauffant l'une et l'antre de ces 

terres dans un creuset, soit par la voie humide, en les fai
sant bouillir ensemble dans l'eau. On a, dans le premier cas, 
une masse verdâtre ou bleuâtre, ayant peu de cohérence, 
et dans le second cas , ou par la voie humide , il se forme 
deux composés, dont l'un avec excès d'alumine, reste à l'état 
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d'une poudre insoluble, et dont l'autre, avec e x c è s de barite 
ou de strontiane, est tenu en dissolution dans l'eau l . 

L'alumine entre prpmptement en fusion avec la chaux, à 
raison de la grande affinité qu'elle a pour cette terre. On a 
présenté, dans la table qui suit, l'effet de la chaleur sur des 
mélanges variés de chaux et d'alumine *. 

Cb»i.' 

Proportions. 

75 CHAUX . . . . 
a5 ALUMINE... 
66 CHAUX.... 
33 ALUMINE .. 
33 CHAUX.... 
66 ALUMINE .. 
ÎS CBAUX.... 
75 ALUMINE .. 
20 CHAUX.... 
8 0 ALUMINE.. 

Chaleur. Effet. 

i5o° Wedgewood point de fusion. 

i5o id restait une poudre. 

fusion. 

fusion, 

fusion. 

La magnésie et l'alumine n'exercent aucune action entre M"6n»"«-

elles, lors même qu'on les soumet à une chaleur de i5o° de 
Wedgewood. . . 

Il paraît d'après les expériences de Achard , i.° qu'aucun 
mélange de cbaux, de magnésie et d'alumine dans lequel 
la cbaux prédomine n'est susceptible de se vitrifier, si ce 
n'est lorsque ce mélange consiste dans à-peu-près trois parties 
de chaux, deux parties de magnésie, et une partie d'alu
mine : 2 .» qu'aucun mélange dans lequel la magnésie entre 
en plus grande proportion ne peut fondre à une chaleur 
au-dessous de 166° de Wedgewood; 3." enfin, que les 
mélanges contenant l'alumine en plus grande proportion, 
sont généralement fusibles, ainsi qu'on le voit dans la table 
ci-dessous *. 

3 Alumine 
2 Chaux 
1 Magnésie 

' Vanquelin, Ann. de Chim. X X I X , 2 7 0 5 et Bucholi's Beilrage 
III, 58. 

1 Kirvran. 1 , 6 j . 
3 Ces trois expériences furent faites par Ehrman : U chaleur était 

celle d'un courant de gaz oxîgène dirige sur un charbon enflammé l 

et la plus intense qu'il ait été jusqu'à-présent possible de produire. 
* Kirwan's Miner. I , 57. 

Porcelaine. 
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3 Alumjne ) 
i Chaux > Porcelaine. 
I Magnésie ) 
3 Alumine Ì 
1 Chaux > Porcelaine poreuse. 
3 Magnésie ) 
3 Alumine 1 
2 Chaux > Porcelaine poreuse. 
3 M.ig-nésie ) 
3 Alumine ) 
I Chaux > Porcelaine. 
a Magnésie ) 

L'alumine est la plus importante de toutes les terres, et 
la plus utile aux hommes. Elle forme la base de la porce
laine et de toutes les espèces de poteries, ainsi que des creu
sets et des pots qu'on emploie dans les manufactures, dont U s 
opérations exigent une forte chaleur. Elle est absolument né
cessaire au teinturier et à l'imprimeur en toile de coton. 
On s'en sert aussi avec le plus grand avantage pour fouler et 
dégraisser les draps. 

IV. Z i r c o n e . * 

La zircone, préparée ainsi que nous l'avons précédemment 
indiqué *, est une poudre blanche, rude au toucher, n'ayant 
ni odeur nr saveur , et insoluble dans l'eau , l'alcool et les 
alcalins fixes ; mais elle se dissout dans la dissolution des 
carbonates alcalins. 

Les sels de zircone ont une saveur astringente. Les ni
trate et acétate de cette terre ne cristallisent pas , mais ils 
forment une matière d'apparence gommeuse. L'hydrochlo-
rate de zircone s'obtient en cristaux, et il est très-soluble. Les 
sulfate et carbonate de zircone ne se dissolvent point dans 
l'eau. 

La zircone est précipitée de ses dissolutions par YHY-
drocyanate de potasse , l'acide gallique et l'infusion de noix 
de galles. 

La zircone se rencontrant rarement dans la nature, elle 
n'a pu être soumise à des recherches aussi étendues qu'aucun 
des autres corps terreux. 
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S E C T I O N V. 

Des Oxides métalliques* 

C E S oxides sont ceux des trois dernières familles dans 
le second genre des combustibles simples. Leur nombre 
s'élève à 1 0 métaux, dont quatre, savoir : le zinc, le bis
muth, l'argent et le palladium ne forment qu'un seul oxide, 
et tout le reste ou les i 4 autres sembleraient susceptibles 
de produire chacun deuxr oxides. Dans le fer, le manganèse, 
le plomb et le rhodium, les deuxoxides se combinent, et il en 
résulte des composés particuliers qu'on pourrait considérer 
comme oxides intermédiaires, si ce n'était qu'au-lieu de 
pouvoir s'unir aux acides, ils sont au contraire séparés par 
ces liquides, en protoxidas et peroxides. Dans le fer, le nickel, 
le cobalt, le manganèse, le cérium, l'urane et le p lomb, 
ce sont lesprotoxides qui jouissent au plus haut degré des 
propriétés alcalines , ou , en d'autres termes, qui ont le plus 
de tendance à s'unir avec les acides et à les neutraliser. Cette 
tendance à la neutralisation des acides est plus grande dans 
les peroxides de cuivre, d'or , et probablement aussi de pla
tine , que dans les protoxides de ces métaux. Les acides 
sont également neutralisés par les protoxide et peroxide 
de MERCURE ET de rhodium. L'iridium n'a pas été suffisam
ment examiné pour nous mettre en état de déterminer ses 
oxides ou de nous faire connaître ceux dont le pouvoir neu
tralisant est le plus fort. Ce pouvoir est très-peu énergique 
dans les oxides d"étain, qui sont à peine capables de se com
biner avec les corps alcalins; de sorte que ces oxides établis
sent pour ainsi dire la limite entre les corps acides et alcalins. 

Aucun des oxides métalliques appartenant à cette section, N» i U r . . 

n'a la propriété de verdir les couleurs bleues végétales, ce 
qui semble résulter de ce qu'ils sont insolubles dans l'eau; 
car plusieurs d'entre eux peuvent neutraliser les acides 
aussi cfimplètemcnt que les alcalis fixes eux-mêmes. C'est ce 

ui a lieu à l'égard de l'oxide d'argent, du protoxide de plomb, 
e l'oxide de zinc et du protoxide de manganèse. Les pro

toxides de fer, de nickel, de cobalt jouissent aussi de cette fa
culté, ainsi que le peroxide de cuivre, quoique peut-être dans 
un degré inférieur. Le pouvoir neutralisant est plus faible 
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Des Acides. 

L a signification du mot acide , originairement synonyme 
de ceux aigre, sur, n'avait été d'abord appliquée qu'aux 
corps seulement dans lesquels on reconnaissait cette saveur. 
Les chimistes l'ont successivement étendue depuis, et c'est 
par ce terme qu'on désigne aujourd'hui toutes les substances 
qui possèdent les propriétés suivantes. 

Pro étés I - ^ e P r o t u l i r e i lorsqu'on les applique sur la langue, la 
sensation qu'on appelle aigre ou acide,• 

a. De changer en rouge les couleurs bleues végétales. On 
se sert généralement, à cet effet, de l'infusion du tournesol 
et de sirop de violettes ou de raves, et l'on donne à ces li
queurs le nom de réactifs. Si ces couleurs ont déjà été rendues 
vertes par des alcalis, l e s acides les font reparaître et les 
restituent ; 

3 . De s'unir à l'eau en presque toute proportion; 
4- De se combiner avec les alcalis, les terres, et la plu

part des oxides métalliques, et de former par ces combinai
sons les composés qu'on appelle sels. 

dans l'oxide de bismuth que dans le peroxide de cuivré. Je 
ne connais pas assez les différens degrés d'énergie de cette 
faculté de neutralisation, dans les protoxides de cérium ,d'u-
rane, dans les peroxides d'or et de platine, pour pouvoir leur 
assigner leur véritable place. Cette faculté, dans le protoxide, 
de cérium est considérable, et probablement elle n'est pas 
inférieure à celle du protoxide de fer. Les oxides de mer
cure jouissent l'un et l'autre des'pouvoirs neutralisans, à 
un très-haut degré. 

J'ai déjà décrit les propriétés de ces oxides, et présenté 
un tableau de leur composition, lorsque j'ai traité des mé
taux eux-mêmes d'où on les obtient. Il faut employer ces 
oxides à l'état d'hydrates, lorsqu'on veut les dissoudre dans 
les acides. Ils perdent, en grande partie, leur propriété de 
dissolubilité par leur exposition à une chaleur rouge, ce qui 
est dù sans doute à ce que la cohésion de leurs molécules 
est considérablement augmentée. 
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H est à remarquer, cependant, que chaque acide n'a pas 
toutes ces propriétés ·, mais ils en possèdent tous un assez 
grand nombre pour les rendre faciles à distinguer d'autres 
substances; et c'est l'unique objet de la définition artificielle 
qu'on en donne. 

Les acides forment la classe de corps la plus importante 
en chimie. Ce fut en effet à l'aide des acides, par l'étude de 
leurs propriétés, et en s'en servant comme un moyen d'exa
men des autres corps, que les hommes de génie parvinrent 
à poser les fondemens de cette science, et à la faire progres
sivement arriver à son état actuel. La nature et la compo
sition des acides devinrent doue pour tous ceux qui la cul
tivaient un point très-important de discussion, et ils attirèrent 
l'attention des savans qui ont le plus contribué à son avan
cement. 

Paracelse crut qu'il n'y avait dans la nature qu'un seul 
acide principe qui communiquait de la saveur et de la solu
bilité aux corps dans lesquels il était combiné. Beccher adopta 
cette opinion, et y ajouta que cet acide principe était un 
composé de terre et d'eau, qu'il considérait l'une et l'autre 
comme élémens. Stahl admit la théorie de Beccher, et s'ef
força de démontrer que son acide principe est l'acide sulfu-
rique, dont, suivant lui, tous les autres acides ne sont que 
des composés; mais ses preuves n'étaient que des conjec
tures, ou des expériences vagues , dont on ne pouvait rien 
déduire. Néanmoins, son opinion, comme toutes celles qu'il 
émit en chiwie, continua pendant long-temps d'avoir des 
partisans, et Macquer lui-même se rangea du nombre de 
ceux qui la soutenaient. À la lin, on commença à s'apercevoir 
qu'elle présentait quelques incertitudes, et bientôt après, 
Bergman» et Schéele, qui s'étaient ouvertement déclarés 
contre cette théorie, en démontrèrent la fausseté dans l'une 
et l'autre des hypothèses d'après lesquelles elle était établie, 
en prouvant, ainsi que cela résultait aussi des expériences 
de Lavoisier, que l'acide sulfurique n'existe pas dans les 
autres acides, et qu'il n'est pas composé d'eau et de terre, 
mais bien de soufre et d'osigène. 

Cependant l'opinion que l'acidité était due à quelque 

Îirincipe commun à tous les sels, ne fut pas abandonnée. Wa l -
erius, Meyer, et Sage avancèrent successivement diverses 

théories relativement à la nature de ce principe 5 mais comme 
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elles étaient beaucoup moins fondées sur des preuves; dt* 
rectes que sur des conjectures et l'analogie, elles firent peu 
de prosélytes. Enfin, Lavoisier prouva par un grand nombre 
d'expériences aussi exactes qu'intéressantes, que beaucoup 

suppo« de substances combustibles forment des acides par leur 
l'oxieèce. union avec l'oxigène-, qu'un grand nombre d'acides contien

nent l'oxigène, et qu'ils perdent leurs propriétés acides 
lorsque ce principe eu est séparé. Il en tira donc la conclu
sion que le principe acidifiant est l'oxigène, que les acides ne 
soul autre chose qu'une combinaison des substances combus
tibles avec l'oxigène, et qu'ils ne diffèrent entre eux que par 
la nature de la base combustible. 

Cette opinion, comme la plupart de celles émises par 
Lavoisier, fut généralement reçue par les chimistes. Quel
ques-uns cependant refusèrent de l'admettre, prétendant 
qu'il n'existe pas de substance telle qu'un principe acidifiant, 
mais que la nature d'un composé dépend de la manière dont 
ses principes constituans sont unis ensemble. Cette dernière 
opinion fut celle que soutint constamment Berthollet, et 
l'autorité de son nom, qui était, à juste titre, d'un grand 

Iioids, suffit pour qu'on hésitât à adopter trop facilement 
'hypothèse de Lavoisier, ou que l'ayant adoptée, on y per

sévérât avec trop d'opiniâtreté, ce qui autrement, n'aurait pa? 
manqué d'avoir lieu. 

M l i , Les expériences importantes de Gay-Lussac et Thé-
pur erreur, nard, sur le chlore; les vues nouvelles qui en ont été 

déduites par Humprhy Davy sur l a nature d e l u c i d e hydro-
calorique ; la découverte subséquente des acides bydrio-
dique et hydrocyanique, ont apporté dans ce que nous 
connaissions des acides, un changement tel qu'il ne peut 
rester actuellement qu'un très-petit nombre de partisans de. 
l'hypothèse de Lavoisier, et l'opinion de Berthollet, relati
vement à la nature de l'acidité, s'annonce comme devant 
être laïcule véritable. 

Tous les acides actuellement connus, à l'exception de 
deux, l'acide hydrosutfurique et l'hydrogène tellure, con
tiennent un soutien de combustion; et ce soutien de combus
tion est dans le plus grand nombre de ces acides connus, 
l'oxigène. Ainsi donc tous les acides, excepté les deux ci-
dessus désignés, sont des combinaisons de soutiens de com
bustion et de combustibles ; mais il est quelques-unes de ces 
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Combinaisons qui ne contiennent qu'un seul combustible) pou
vant être considéré comme la base; tandis que d'autres sont 
formées de deux et même de trois combustibles, unis à un 
soutien de combustion. On ne s'est pas assuré si ces derniers 
consistent dansun composé de base combustible uni à un sou
tien de Combustion, de sorte qu'à leur égard nous ne pouvons 
pas dire s'ils possèdent un principe acidifiant quelconque. 

Je décrirai dans ce chapitre tous les acides connus, qui 
consistent dans l'oxigène uni à un combustible, ou à des com
bustibles, en distinguant les uns des autres ces deux suites 
d'acides. La seconde suite dérive entièrement des sub
stances végétales et animales, et elle se compose d'acides 
qui sont susceptibles d'éprouver la combustion, que le 
feu détruit, comme cela a lieu pour toute substance organi
que, soit végétale, soit animale; ceux de la première série au 
contraire sont.incombustibles, et peuvent être exposés à 
une chaleur très-forte sans éprouver de décomposition. 

Je ferai donc, des acides contenant l'oxigène, deux gen
res. Le premier consistera dans les acides formés par la com
binaison de l'oxigène avec un seul combustible, et le second 
comprendra Jes acides produits par l'union de l'oxigène 
avec deux, ou un plus grand nombre de combustibles. 

G E N R E 1 . A C I D E S A S I M P L E B A S E . 

Tous les combustibles simples acidifiables, l'hydrogène et 
le tellure exceptés, peuvent former des acides avec l'oxigène. 
Le troisième genre de combustibles produit également en 
totalité, à l'exception du titane, des acides avec l'oxigène. 
Les acides appartenant à ce genre, en y comprenant ceux 
d'azote,sont au nombre de vingt, savoir: 

B U E S . 

Acide nitrique î Az te 
Acide nitreux y 
Acide carbonique Carbone» 
Acide borique Bore. 
Acide silice, ou silicique Silicium. 
Acide phosphorique. . . . "] 
Acide phosphoreux > Phosphore. · 
Acide hypophosphoreux. J 
Acide sulf'urique "I 
Acide sulfureux > Soufre. " 
Acide hvposulfureux.. . . J 

II . 6 
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Pal si . 
Acide arsenic ) 
Acide arseuieux 5 ' ^ s * 1 1 1 0 . 

Acide antimonique > , . 
Acide antimonieux \ A n t i m o i n e . 

Acide chromique Chrome. 
Acide molybdique } « T , , , . A · , , ' M 1 > Molybdène. 
Acide molybdeux i J 

Acide tungstique Tungstène. 
Acide columbique Columbium. 

Lorsque les acides contiennent autant d'oxigéne qu'il peut 
s'unir de ce principe avec leurs bases, leurs dénominations 
se terminent en ique ; celte terminaison est en eux pour les 
acides dont les bases ne sont pas saturées d'oxigène. 

Nous allons décrire les propriétés de ces acides, ce sera-
l'objet des sections suivantes. " * 

S E C T I O N P R E M I È R E . 

De l'Acide nitrique. 

I . R a y m o n d Lulle, né à Mayorque, en 1235 , paraît être 
le premier qui ait obtenu l'acide n i t r i q u e ^ à l'état de sépara
tion. 11 y parvint en distillant un mélange de nitre et d'ar
gile. Basile Valentin, qui vivait dans le i 5 e siècle, décrit en 
détail le procédé de Lulle, et appelle l'acide eau de nitre ; on 
lui donna depuis les noms d'eau-forte, d'esprit de nitre. 
C'est des chimistes français qu'il reçut, en 1787, celui d'acide 
nitrique. 

1. On fabriquait autrefois cet acide dans les grandes ma
nufactures,'en distillant un mélange de nitrate de potasse et 
d'argile; mais celui qu'on obtient ainsi est faible et impur. 
Les chimistes le préparent généralement par une méthode 
dont Glauber se servit le premier : elle consiste à dis
tiller dans une cornue de verre , un mélange de deux 
parties de nitrate de potasse ;et d'une partie d'acide sulfu-
rique. Le bec de la cornue entre dans un récipient qui y est 
luts, et d'où sort un tube de verre qui va plonger dans un 
flacon à deux ouvertures, contenant un peu d'eau, et garni 
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On cliauffe la cornue par degrés presque jusqu'au rouge. 
L'acide nitrique passe dans le récipient où il est condensé, 
tandis que l'air des vaisseaux, et le gaz oxigène mis en liberté, 
spécialement sur la fin de l'opération, passent dans l'appareil 
pneumatique: et l'eau dans les flacons s'imprègne du peu d'a-
eide qui a pu s'échapper du récipient sans s'y être condensé. 

L'acide ainsi obtenu est d'une couleur jaune, et presque 
toujours accompagné d'acides sulfurique et hydrochlorique, 
dont il est difficile de le débarrasser entièrement. Le meilleur 
moyen d'y parvenir serait peut-être de purifier le nitrate de 
potasse à l'avance par des cristallisations réitérées, et d'en 
précipiter, par le nitrate d'argent, l'acide hydrochlorique qui 
pourrait y adhérer encore. Il paraît, d'après les expériences 
•e Lassone, et de Cornette , qu'en distillant avec précaution 

* On appelle ainsi un tube ouvert à son extrémité supérieure, et 
plongeant, par celle intérieure, dans Peau que contient le vaisseau 
auquel il estadnpté, ce qui prévient toute communicatiou de l'air 
extérieur avec l'intérieur de l'appareil. S'il arrive que le vide se fasse 
dans l'intérieur des vaisseaux , alors l'air extérieur y arrive par le 
tube, en passant à travers l'eau , et faisant ainsi équilibre à la près ' 
sion de cet air sur les autres vaisseaux, il empêche que les liquides 
qu'ils contiennent ne refluent des uns dans les autres , et ne déna
turent les produits. D'un autre côté , la raréfaction de l'air, et la 
production des vapeurs dans le vaisseau qui a un tube de sûreté , y 
t'ont monter l'eau dans ce tube , et cette élévation peut servir de me
sure de l'élasticité des vapeurs. Ains i , l'objet de l'addition d'un tube 
de sûreté à l'appareil est de le garantir de toute rupture des vais
seaux qui le composent, ce qui, sans cette précaution, pourrait avoir 
lieu. 

G * 

d'un tube de sûreté *. A l'autre ouverture de ce flacon est 
adapté un tube qui aboutit à un appareil pneumatique, au 
moyen duquel on recueille le gaz qui se dégage pendant 
l'opération. L'appareil est représenté dans la figure ci-
dessous : 
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de l'acide nitrique qui contient de l'acide hydrochlorique, 
celui-ci passe en entier avec les premières portions de la dis
tillation, et que les dernières portions en sont complètement 
dépouillées *. La méthode la plus ordinaire consiste à mêler 
l'acide nitrique impur avec du nitrate d'argent, à séparer le 

I)récipité, et à distiller de nouveau. Ce moyen ne réussit que 
orsque l'acide est fort; s'il est faible, une portion de l'acide 

hydrochlorique y adhère encore. On sépare l'acide sulfurique, 
en rectifiant l'acide par une distillation lente, dont on néglige 
les dernières portions y ou en le distillant sur de la litharge 
(protoxide de plomb), ou sur du nitrate de barite. 

Lorsqu'on en a séparé ainsi ces acides étrangers,l'acideni
trique retient encore une certaine quantité de deutoxide d'azote 
qui lui donne sa couleur, et produit les vapeurs rouges qu'il 
exhale. Ce gaz peut en être chassé par l'application de la cha
leur; alors l'acide nitrique reste pur , transparent et inco
lore comme l'eau. 

a . Mais l'affinité entre les parties constituantes de l'acide 
nitrique pur, lorsqu'il est ainsi nouvellement préparé, est si 
faible , que l'action de la lumière suffit pour lui enlever une 
portion de son oxigène, qui s'en sépare sous forme de gaz* 
Il est alors en partie converti en deutoxide d'azote, et il 
prend une couleur jaune. L'acide nitrique a une saveur par* 
ticulière excessivement acide. Il est très-corrosif, et produit 
sur la peau des taches jaunes, qui ne disparaissent qu'avec 
lepiderme. Il exbale continuellement des vapeurs blanches, 
d'une odeur acre et désagréable. 

3 . L'acide nitrique aune grande affinité pour l'eau, et il n'a 

1"amais encore été obtenu qu'à l'état de mélange avec ce liquide, 
-lorsqu'il est concentré, il attire l'humidité de l'air, mais avec 

moins d'énergie que l'a*ide sulfurique. Il produit aussi de la 
chaleur lorsqu'on le mêle avec l'eau, ce qui est évidemment 
dû à la concentration de ce liquide. 

La pesanteur spécifique de l'acide nitrique le plus fort 
qu'on puisse se procurer, est , suivant Rouelle, de 1 , 5 8 3 ; 
mais à la température de i6° centigr., Kirwan s'est assuré 
que la pesanteur spécifique de cet acide n'excédait pas i ,5543. 
Proust l'a obtenu à 1 , 6 2 *. 

1 Mém. Par, 1781 , p. 645. 
* J o u m . «lePhys. i jgg , cité par Dâl toa , New System of Chemical 

Phuosopby. I , 
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Poidi de Acide pour cent, Acide pour cent, PeiantEur 

Acide. Eau. en poids. en mesure. spécifique. 

' 4 5 + • 8 8 4 , 9 i 3 7 , 5 ? 1 , 6 2 ? 

45 -H 1 6 
7 3 , 8 n 4 , 4 ? 1 , 5 5 

4 5 4 - a 4 6 5 , 2 9 6 , 4 i , 4 8 4 -

4 5 + - 3 a 5 8 , 4 8 4 , o i , 4 4 

45 4 - 4 o 5 3 , o 7^,7 i , 4 i 
4 5 +• 4 8 4 8 , 4 6 7 , 2 ' > 3 9 f 
4 5 + • 5 6 4 4 , 5 6 o , 5 i , 3 6 

4 5 + • 6 4 4 i , 5 5 5 , 3 

45 4 - 1 8 0 2 0 , 0 . 2 2 , 8 l , l 4 2 

4 . Il paraît résulter des expériences de Dalton que l'acide 
nitrique de la pesanteur spécifique de 1 , 4 2 , entre en ébul-
lition à la température de iao° centig., ainsi que Bergman 
l'avait déjà reconnu s , et ce terme d'ébullition est le maxi
mum de celui de l'acide nitrique , car la température à la
quelle il commence à bouillir diminue, soit que l'acide soit 
plus fort ou plus faible. 

La table qui suit, établie par Dalton sur les résultats de 
ses propres expériences, présente l'indication de la tempé-

• Irish. Trans. I V , 1 . 
' Researches, p . 4 ' · 
1 Journ. de Phys . 1807, Mars. 
A New System, of Chemical Philosophy. I , 355. 
5 Henry's Elements of Experimental Chemistry. II, 354· Septicme 

edition. 
i O P U S C . I I , i 4 ' -

Comme l'acide nitrique, quelque concentré qu'il soit, re
tient toujours de l'eau en combinaison, il devient d'une 
grande importance de rechercher la proportion d'acide réel 
ou d'acide privé d'eau, qui existe dans l'acide nitrique de 
toute pesanteur spécifique. Ce problême a exercé la saga
cité de Kirwan *, Davy *, Berthollet 3 et Dalton •. La table 
qui suit, dressée par Dalton, d'après ses expériences les 
plus récentes, donne, avec la plus grande exactitude, la force 
de cet acide, selon ses différentes pesanteurs spécifiques 5. 
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1 TVe-w System of Chemical Philosophy. I I , 355. 
a Fnurcroy et Vauquelin , A n n . de Chira. X X J X , 2 8 A . 
3 " V O L . I , Y* . 1 0 2 . 

* Suivant Rrugnatnlli, lorsqu'on frappe rapidement avec un mar
teau , S W R une enclume, un M O R C T A U de phosphore enveloppé dans U N 

papier trempé dans l'acide nitrique, il y a détonation. J O U R N . de 
Cuim. IV, n 3 . L'expérience N E m'a pas réussi. 

rature à laquelle l'acide de densités différentes commence à 
entrer en ébullition 

Terme» P E I A N T E U R IPÉCIF ICJ . D E L ' A C I D E . T E R M E D'EBUUITICRA: 

i' ÉBULLITION. C E N T I G R A D E I . 

1 , 6 2 5 T I ° 

I , 5 4 7 9 " 

I , 5 O 9 9 

• X , 4 5 « L 5 

1 , 4 2 1 2 0 

I , 4 O 1 1 9 

I , 3 5 1 1 7 

I , 3 O N 3 

1 , 2 6 M 

1 , 2 2 1 0 g 

1 , 2 0 1 0 8 

1 , 1 8 I O 5 

1 , 1 7 I O 5 

1 , 1 6 I O 4 

I , I 5 I O 5 

I , I 4 I O 5 

L'acide nitrique refroidi à 5 4 ° centig. au-dessous de zéro, 
commence à se congeler -, et en agitant le vase qui le con
tient il se convertit en une masse épaisse comme du beurre *; 
mais nous avons déjà parlé des points de congélation de cet 
acide, ainsi qu'ils avaient été déterminés par Cavendish 3 . 

H. Les soutiens simples de la combustion n'ont aucune 
action sur l'acide nitrique, au-moins autant qu'on a pu jusqu'à 
présent le reconnaître, 

D F » III. Tous les corps combustibles simples décomposent 
" l i r ^ P S " l'acide nitrique, exceptés le diamant, l'or, le platine, le 

palladium, le rhodium et le tantale. Lorsqu'on verse de 
cet acide sur du soufre ou du phosphore • , à une haute 
température, il les enflamme; mais à une température mo
dérée, il les convertit lentement en acides, et il se dégage 
du deutoxide d'azote. Le charbon est également enflammé 
par cet acide, à une température élevée, et même à la tem-
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1 Proust. 
' Fourcrny. I I , 8a. 
s Phil. Trans. Abr. I I , 653 . et I I I , 663. 
* Proust, académiciens de Dijon, et Cornette. 

pérature ordinaire de l'atmosphère, s'il est très-divisé, et 
parfaitement sec *. Le gaz hydrogène ne fait éprouver aucun 
changement à l'acide nitrique, à la température ordinaire de 
l'atmosphère; mais si 0 1 1 le fait passer avec ce gaz dans un 
tube de porcelaine rouge de feu, il y a détonation violente, 
formation d'eau, et dégagement de gaz azote *. 

En versant de l'acide nitrique sur des huiles, il les en
flamme. Cet effet est dû à la décomposition simultanée de 
l'acide et de l'huile. Loxigèae de l'acide se combine avec le 
carbone et avec l'hydrogène des huiles , et il y a en même-
temps dégagement de calorique ; ce qui prouve," comme 
beaucoup d'autres phénomènes le confirment, que l'oxigène, 
qui entre dans la composition de l'acide nitrique, retient 
encore du calorique en grande proportion. Ce fait, de la 
combustion des huiles par l'acide nitrique , fut annoncé pour 
la première fois par Borrichius et Slare 3 ; mais il est pro
bable que ce fut Ilomberg qui en donna connaissance a ce 
dernier. Il faut, pour enflammer les huiles fixes, le mêler 
avec un peu d'acide sulfurique. La raison en paraît être , que 
ces huiles contiennent de Veau, qu'il faut d'abord leur en
lever ; l'acide sulfurique se combine avec cette eau, et laisse 
agir l'acide nitrique, ou plutôt l'huile et l'acide nitrique en
semble. Aussi cette addition d'acide sulfurique n'est-elle pas 
nécessaire à l'égard des huiles siccatives, parce qu'elles ont été 
bouillies, et par conséquent dépouillées de toute humidité. 

L'acide nitrique peut aussi allumer le zinc , le bismuth et 
l'étain, si on le verse sur ces métaux en fusion. Il produit 
le même effet sur la limaille de fer , lorsqu'elle est parfai
tement sèche +. 

IV. L'acide nitrique absorbe avec une grande avidité le 
deutoxide d'azote. Il prend, par cette absorption, une cou
leur jaune ou brune , et acquiert la propriété d'exhaler des 
vapeurs jaunes épaisses. Il était autrefois connu dans cet état, 
SOUS le nom A'acide nitrique phlogistiqué. 

V. L'acide nitrique se combine avec les alcalis , les terres «¡traie».-
et les oxides métalliques. Il forme ainsi des composés qu'on 
appelle nitrates. 
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VI. L'acide nitrique étant entre les mains des chimisles , 
un des moyens les plus puissans d'analyse, et son impor
tance sous les rapports de la politique et du commerce , 
n'étant pas moins grande, comme formant l'ingrédient essen
tiel de la poudre à canon, sa nature, et sa composition ont dù 
fixer pendant long-temps l'attention des savans. Essayons 
d'indiquer la trace des différentes routes qu'ils ont suivies 
avant d'arriver à la découverte de ses parties constituantes. 

Compoiition. Comme le nitrate de potasse se produit souvent à la sur
face de la terre , et toujours dans les lieux qui ont commu
nication avec l'air atmosphérique , il était naturel de sup
poser que cet air, ou quelque partie de cet air , entrait dans 
la composition de l'acide nitrique. Mayow ayant observé que 
le nitrate de potasse avait, comme l'air atmosphérique , la 
propriété de donner une couleur rouge au sang, et que l'air 
perdait cette propriété par la combustion et la respiration, 
il en conclut que le nitrate de potasse contenait cette partie 
de l'air qui entretenait la combustion, et qui était nécessaire 
pour la respiration. 

Le docteur Haies, en chauffant de l'acide nitrique , et ce 
qu'il appelait VFalton minéral, obtint une certaine quantité 
d'air auquel il reconnut des propriétés singulières. Lorsqu'on 
admettait de l'air atmosphérique dans une cloche qui le con
tenait, il se manifestait aussitôt une vapeur trouble rougeâtre, 
une portion de cet air était absorbée, et ce qui restait rede
venait transparent *. Le docteur Priestley découvrit que cet 
air particulier ne pouvait être obtenu que de l'acide nitrique; 
il l'appela en conséquence air nitreux. Il trouva de plus, 
qu'en mêlant cet air avec le gaz oxigène, l'acide uitrique était 
reproduit. On voit donc déjà que l'oxigène est une partie 
constituante de l'acide nitrique, et que l'assertion de Mayow 
se trouve vérifiée. 

Le docteur Priestley expliqua cependant ce fait d'une ma
nière différente. Suivant lu i , le gaz nitreux est composé 
d'acide nitrique et de phlogistique : lorsqu'on y ajoute de 
l'oxigène, il sépare ce phlogistique, et précipite par con
séquent l'acide nitrique. Macquer et Fontana adoptèrent cette 
hypothèse, que ces trois philosophas s'efforcèrent de sou
tenir avec leur habileté ordinaire ; mais elle présentait un 

J Vegct. Staticb. U, s 3 } . 
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' Phiï. Trans. 1784. 
' Méra. Par. 1 7 7 6 , p. C;3. 

Îioint de difficulté qui donnait lieu à une objection à 
aquelle il ne leur fut pas possible de répondre d'une manière 

satisfaisante. En mêlant ensemble les gaz nitreux et oxigène, 
dans des proportions couvenables, le mélange se transforme 
en presque totalité, en acide nitrique , et la portion très-peu 
considérable (des 0 , 0 2 0 , ) qui en reste, provient, selon toute 
probabibté, ou plutôt bien sûrement, de quelque impureté 
accidentelle dans les deux gaz. Que sont donc alors devenus 
l'oxigène et le phlogistique ? Le docteur Priestley supposa 
qu'ils formaient du gaz acide carbonique ; mais Cavendish 
prouva qu'en prenant les précautions convenables , il n'y a 
aucune apparence de cet acide 

Le docteur Priestlev supposait que son gaz nitreux con
tenait du phlogistique, parce qu'il se l'était procuré en dis
solvant des métaux dans l'acide nitrique , et que pendant leur 
dissolution , ce gaz se dégage en grande abondance : le métal 
était oxidé pendant sa formation, et en conséquence de la 
théorie alors reçue , il devait avoir perdu du phlogistique. 
Lavoisier prouva combien peu cette opinion était fondée 
par l'importante expérience qui sui t ' . Il mit dans 6 1 gram. 
d'acide nitrique , à i , 3 1 6 de pesanteur spécifique, 7 1 gram. 
de mercure. Il se produisit, pendant la dissolution , environ 
4 , 4 7 8 décim. cubes de gaz nitreux. Il distilla alors jusqu'à 
siccitéle sel (oxide de mercure) qui s'était formé. Dès qu'il fut 
devenu rouge de chaleur,'il y eut émission de gaz oxigène, 
et ce dégagement continua jusqu'à ce que le mercure eût 
été presque en totalité revivifié. La quantité de gaz ainsi 
émise s'éleva à décim. cubes. Ainsi donc tout ce qui 
avait eu lieu pendant la dissolution du mercure était la sépa
ration de l'acide en deux parties, savoir : en gaz nitreux qui 
s était dégagé, et en oxigène qui s'était uni au métal. 

Lavoisier dut conclure de cette expérience , que tout le 
gaz nitreux était provenu de l'acide nitrique; que cet acide est 
composé de gaz nitreux et d'oxigène ; et que les proportions 
en sout à-peu-près de 6 4 parties e,n poids de gaz nitreux, et 
de 3 6 parties de gaz oxigène. 

Une circonstance cependant embarrassa Lavoisier : il trouva 
que la quantité d'oxigène obtenue par la décomposition de 
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Encycl. method, chim. Acide nitrique. 

l'acide nitrique excédait souvent celle qui était nécessaire à 
la saturation du gaz nitreux. Morveau essaya , mais sans 
succès * , de rendre raison de cette circonstance : elle 
prouvait que le gaz nitreux lui-même était un composé ; mais 
il fallait découvrir quelles en étaient les parties constituantes. 
Lavoisier reconnut, en décomposantdu nitre par le charbon, 
que l'azote eu était une ; et le docteur Priestley obtint de 
plusieurs expériences! le même résultat; mais quelle pou
vait être l'autre partie constituante ? 

Cavendish avait eu lieu dobserver, en faisant ses expé
riences sur la composition de l'eau, qu'il se formait de l'a
cide nitrique pendant la combustion des gaz hydrogène et 
oxigéne, et -que la quantité en était plus grande lorsqu'on 
ajoutait un peu d'azote aux deux gaz avant leur détonation. II 
en concluait que la formation de l'acide était due à la pré
sence accidentelle du gaz azote. Pour vérifier jusqu'à quel 
point cette conjecture était fondée, il fit passer des étincelles 
électriques à travers de l'air ordinaire renfermé dans un tube 
de verre ; cet air éprouva une diminution de volume, et il y 
eut de l'acide nitrique formé. Il répéta l'expérience en opé
rant' sur un mélange des gaz oxigène et azote, et il s'assura 
que, dans de certaines proportions de ces deux gaz, le mé
lange peut être converti en totalité en acide nitrique. 
• Ces expériences furent immédiatement "répétées par MM. 

Van Marum, et Van Troostwyk, qui en obtinrent à-peu-près 
les mêmes résultats. 

Le docteur Priestley avait déjà eu l'occasion d'observer, 
plusieurs années avant que ces expériences eussent été 
faites , que l'air atmosphérique diminuait de volume par 
l'action de l'étincelle électrique, et que pendant la diminution, 
l'infusion de tournesol devenait rouge ; mais il n'en conclut 
autre chose, sinon qu'il avait précipité l'acide de l'air. Lan-
driani qui pensait, au contraire, qu'il y avait formation de 
gaz acide carbonique, donna, comme preuve de son opinion, 
l'altération de l'eau de chaux par l'air atmosphérique élec-
trîsé. Ce fut pour réfuter cette assertion que Cavendish en
treprit ses expériences. 

On ne peut donc plus douter que l'acide nitrique ne soif 
un composé d'azote et d'oxigène. Le gaz nitreux a, par con-
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D E L A C I D E . I T R E XIX, g j 

séqueat aussi les mêmes parties constituantes ; mais comme 
Ce gaz absorbe de l'oxigène, qu'il enlève même à l'air atmo
sphérique , et qu'il forme en s'y combinant de l'acide nitrique, 
il est évident que.l'acide nitrique contient plus d'uxigène qug 
le gaz nitreux. Avec celte connaissance des parties compo
santes de l'acide nitrique ,.il n'en est pas moins extrêmement 
difficile d'en déterminer les proportions exactes. Il a été 
fait beaucoup de recherches à ce sujet, et avec plus d'at
tention encore en deruier lieu par Berzelius, Dalton, Davy 
et Gay-Lussac. La composition de cet acide , telle que je l'ai 
établie dans la première partie de cet ouvrage, a été déduite 
des expériences les plus exactes qui aient été faites jusqu'à 
présent, et elle est aujourd'hui généralement adoptée par les 
chimistes. Ainsi l'acide nitrique est formé de 1 volume de 
gaz azote, combiné avec 2 volumes et demi de gaz oxigene, 
ou de 1 atome azote -+- 5 atomes oxigene, ou, en poids, de 

Azote. . . . 1,75. . . 100. . . . a5,g3 
Oxigene. . . 5,00. . . 285,8. . . 74,07 

100,00 

S E C T I O N II. 

De VAcide nitreux. 

L o r s q u e le nitre, qui est un cçmposé d'acide nitrique et D é , 
de potasse, est chauffé au rouge, il abandonne une quantité 
considérable de gaz oxigène presqu'à l'état de pureté. SI l'o
pération est conduite avec les précautions convenables et 
arrêtée à temps, le nitre retient encore les propriétés d'un 
sel neutre. Mais l'acide qu'il contient est évidemment dans 
un état différent, puisqu'il a perdu une portion considérable 
de son oxigène. C 'est à ce nouvel état de l'acide que la déno
mination A'acide nitreux est appliquée. 

Schéele est le premier qui, par celte expérience sur le 
nitre chauffé au rouge, dont il fit mention dans sa disserta
tion sur le manganèse, publiée en 1774*5 établit la différence 
entre les acides nitrique et nitreux. 

ficrzelius remarqua le premier qu'en distillant dans une 

f Sebéeles Opuse. I , 59. 
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' Ann. de Chim. e t P h y s . I , io5. 
» Ibid. I l , 3 t 7 . 
1 Ëncycl . mclbod. chim. I , iS , 

cornue de verre du nitrate de plomb préalablement des
séché, on obtient un liquide d'un jaune orangé. Ce liquide 
fut examiné par Gay-Lussac 1 , et plus particulièrement de
puis, par Dulong * : c'est l'acide nitreux presque pur. 

Fiupridiés. L'acide nitreux ainsi obtenu est de couleur o r a D g é . Sa sa
veur est très-acide ; il exhale des fumées abondantes, et il est 
très-volatil ; à la température de 2 8 0 centigrades, il entre 
en ébullition. Sa pesanteur spécifique est i , 4 5 i . En le 
faisant passer sur du fer ou du cuivre chauffé au rouge, il 
est décomposé ; son oxigène s'unit aux métaux , et l'azote, 
mis en liberté , se dégage. Il y a lieu de conclure des expé
riences de Gay-Lussac, qu'on peut former cet acide en mê
lant ensemble 1 volume de gaz oxigène avec 2 volumes de 
gaz nitreux ; d'où il suit que l'acide nitreux doit être composé^ 
en poids, de 

Azote 1,75 1 0 0 
Oxigène 4 3 2 8 , 5 7 

L'acide nitreux étant mêlé avec l'eau, il se produit une 
effervescence, et il y a émission de gaz nitreux. Il paraît donc 
que l'acide nitreux ne peut exister en combinaison avec l'eau. 

Acide mfrique Ainsi la dénomination A'acide nitreux , qui a été donnée 
colore. . , . ' ' , 

aux différens acides de cette espèce fortement colores, ne 
paraît pas convenir : ils consistent plutôt en acide nitrique, 
tenant en dissolution des proportions diverses de gaz nitreux. 
La nature de cet acide coloré fut examinée d'abord par le doc
teur Priestley, qui démontra, par desexpériences très-décisives 
que c'est un composé d'acide nitrique et de gaz nitreux. Cette 
opinion fut adoptée, ou plutôt pleinement développée par 

d'a^°<kPmtri ^ o r v e a u 3 - ^ a ^ s ' a théorie de Lavoisier , qui supposait que 
que et d'oxide la différence entre l'acide nitrique iucolore, et cet acide coloré 

aitnque. g n - a u n e ^ n e pj-Qyjgrjt que de ce que le premier acide contient 

Flus d'oxigène que le second , attira pendant quelque temps 
attention des chimistes sur la nature réelle de la combi

naison. Raymond publia, en 1 7 9 6 , une disertation à ce 
sujet, à l'appui de la théorie de Priestley et de Morveau, qu'il 
y présentait comme la seule véritable ; ce qui a été plus 
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récemment encore pleinement confirmé par Thomson et 
Davy'. / 

L5acide nitrique pouvant absorher le gaz nitreux en beau
coup de proportions différentes, il est évident qu'il doit J 
avoir une grande variété d'acides nitreux, distincts les uns 
des autres, en raison de la quantité de gaz nitreux qu'ils con
tiennent ; à moins qu'on ne préfère borner la dénomination 
d'acide nitreux au composé formé par l'acide nitrique com
plètement saturé de gaz nitreux. 

Lorsque le gaz nitreux est mis en contact avec l'acide ni
trique, cet acide l'absorbe peu-à-peu. Il devient d'abord 
d'un jaune pâle, qui passe ensuite en jaune vif. Lorsqu'une 
portion beaucoup plus considérable de gaz nitreux est ab
sorbée, l'acide prend la teinte orangé foncé, piiis celle olive, 
qui augmente en intensité avec la quantité du gaz absorbé ; 
l'acide passe alors au vert clair, et enfin au vert bleu lorsqu'il 
est pleinement saturé. Son volume et sa volatilité augmentent 
aussi en raison de la quantité du gaz absorbé; et dans l'état 
de saturation complète, l'acjde prend la forme d'une vapeur 
épaisse, ayant une odeur excessivement suffocante et dif
ficile à condenser par l'eau. Le docteur Priestley distingua 
J'acide ainsi saturé de gaz nitreux par la dénomination de 
vapeur d'acide nitreux. Cet acide est rouge foncé ; il passe 
à travers l'eau en partie sans être absorbé.' La quantité de 
gaz nitreux que l'acide nitrique peut absorber, est très-grande. 
Le docteur Priestley trouva qu'une quantité d'acide égale en 
volume, à environ 6 grammes, d'eau, absorbait environ 4 
kilogrammes, mesure ( 4 décimètres cubes) du gaz, sans en 
être saturé 2 . On trouvera dans la table qui suit, dressée par 
Humphry Davy, d'après les expériences faites par lui avec 
beaucoup de précision sur ce sujet 3 , la composition de l'a
cide nitreux de couleurs et de densités différentes. 

• Davy's Researches , p . 3o. 
• Priestley. I , 383. 
* Davy's Researches , p. 3 · } . 
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PARTIES COMPOSANTES. 
P B S A N T E E R 

1 0 0 P A R T I E S . G A Ï 

nitreux. jpécifique. Acide 
nitrique. Eau. 

G A Ï 

nitreux. 

Acide nitriquesolide. i , 5 o 4 91 , 55 8 , 4 5 A 

Nitreux jaune . . . . J , 5 0 2 9 0 , 5 8,3 2 

i , 5 o o 8 3 , 9 4 8 , 1 0 2 , 9 6 

Orangé foncé . . . . i ,48o 8 6 , 8 4 7 , 6 5,56 
6 , 4 5 ^ 4 7 9 8 6 , 0 0 7 , 5 5 

5,56 
6 , 4 5 

i , 4 7 « 85 ,4 7 , 5 
7 , 4 4 

7 , ' 

7 , 7 6 

i , 4 7 « 85 ,4 7 , 5 
7 , 4 4 

7 , ' 

7 , 7 6 1 , 4 7 6 84,8 
7 , 5 
7 , 4 4 

7 , ' 

7 , 7 6 1 , 4 7 6 84,8 
7 , 5 
7 , 4 4 

7 , ' 

7 , 7 6 

8 4 , 6 7 , 4 8 , 0 0 

La couleur de l'acide nitrique dépend aussi en quelque 
sorte de la proportion d'eau qu'il contient. Si à de l'acide 
nitrique jaune concentré, on ajoute le quart en poids d'eau, 
sa couleur passe à un beau vert^et avec parties égales d'eau, 
elle devient bleue Le docteur Priestley remarqua que 
l'eau imprégnée de cet acide à l'état de vapeur devenait 
bleue d'abord, puis ver te , et à la fin jaune. Un acide ni
trique vert devenait orangé lorsqu'il était chaud , et il con
servait une teinte jaune lorsqu'il était froid. L'acide bleu 
devenait jaune , lorsqu'on le chauffait dans un tube scellé 
hermétiquement. L'acide orangé, gardé pendant long-temps, 
devenait vert, et ensuite d'un bleu fonce ; et par son exposi
tion à l'air, il reprenait sa couleur originale. En chauffant 
l'acide nitrique jaune , le gaz nitreux est chassé, et il ne reste 
que l'acide nitrique. Cependant le gaz, en se dégageant, en
traîne avec lui de l'acide, et spécialement si cet acide est 
concentré. Mais la vapeur d'acide nitreux n'éprouve pas la 
moindre altération par la chaleur*. 

1 Bergman. 

* Fourcroy. I I , 95. 
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DE l 'àCIDE CARBONIQUE. 9 5 

S E C T I O N I I I . 

De F Acide carbonique. 

I. L ' h i s t o i r e de cet acide offre d'autant plus d'intérêt, Hinoire: 
que c'est à sa découverte qu'on doit principalement attribuer 
les progrès rapides que fit la science de la chimie dans le 
i8-° siècle. · 

Paracelse et Vanhelmont eurent bien connaissance de ce 
fait, qu'il se dégage de l'air des pierres calcaires dans de 
certaines opérations. Vanhelmont donna à cet air le nom de 
gaz. Haies s'assura de la quantité d'air qui pouvait être dé
gagée de ces corps par différens procédés, et il fit voir que 
cet air était une partie essentielle de leur composition. Le 
docteur Black prouva que les substances qu'alors on appelait 
chaux, magnésie et alcalis, sont des composés consistant en 
une espèce particulière d'air, en chaux pure, en magnésie et 
en alcalis. Il désigna cette espèce d'air, qu'il regardait comme 
fixé dans ces corps , par la dénomination d'air fixe. Ca-
vendish et le docteur Priestley, qui examinèrent depuis cet 
air ou gaz, reconnurent un grand nombre de ses propriétés, 
d'où Keir 1 conclut le premier que c'était un acide. Cette 
opinion fut bientôt confirmée par les expériences de Berg
man , Fontana, etc. Priestley avait soupçonné d'abord que cet 
acide entrait comme élément dans la composition de l'air 
atmosphérique; et Bergman, qui regarda cett,e conjecture 
comme fondée , lui donna en conséquence le nom d'acide 
aérien. M. Bewdly, après s'être assuré que les animaux ne 
peuvent vivre dans cet air, crut devoir le qualifier d'air mé
phitique; et Morveau adopta aussi cette distinction. Keir 
l'appela acide crayeux; è\ enfin Lavoisier lui donna depuis, 
et après en avoir examiné plus particulièrement la nature et 
la composition, le nom de gaz acide carbonique. 

Macbride Laue 3 , Jacquin* , Landriani 5 , Fontana, et 

1 Macquer, art. Air. 
J Expérimental Essays , 1764· 
* Priestley. 1 , 5 . 
.* Examen d u » , doct. Meyer, àe »cido piagui pt CUckiaos de 
ère Exo , 1769. 
? Crell's Anu. 1785, I I , i3g. 
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beaucoup d'autres chimistes distingués, ont publié de saranted 
dissertations sur l'acide carbonique ; mais c'est principale-
ment aux travaux et aux recherches de Cavendish ' , Priest
l e y 1 , Bergman 3 et Lavoisier 4 , que nous devons la connais
sance de ses propriétés ; et il a été fait depuis peu d'années 
sur la composition de cet acide , des expériences très-inté j 

ressantes par Saussure 5 , Allen et Pepys 6 et Davy 7 . 
Préparation. i . L'acide carbonique étant ua composé de carbone et 

d'oxigène, on peut l'obtenir par la combustion du charbon ; 
mais comme il existe en grande abondance, tout formé, il 
n'est pas nécessaire d'avoir recours à ce moyen. Il suffit de 
•verser de l'acide sulfurique sur de la craie délayée dans l'eau: 
il se produit une vive effervescence; l'acide carbonique, 
dont la combinaison avec la chaux forme la craie, en est 
séparé à l'état de gaz, par l'acide sulfurique, et il peut être 
recueilli à la manière ordinaire. 

Propriétés. a. L'acide carbonique, à l'état de gaz, est élastique et in
visible comme l'air. Il ne peut servir ni à la combustion ni à 
la respiration ; il n'a point d'odeur. 

Sa pesanteur spécifique est, suivant Kirvan, de 1 , 5 2 7 , 

celle de l'air étant 1 , 0 0 0 ; ou elle est à la pesanteur spéci
fique de l'air à-peu-près comme 3 est à 2 . C'est à raison 
de ce grand excès de pesanteur sur celle de l'air, qu'on peut 
verser le gaz acide carbonique d'un vase dans un autre. 
Lorsque d'un vase à large ouverture, on en dirige un cou
rant sur une bougie allumée, elle s'éteint comme si on avait 
jeté de l'eau.dessus. 

Il rougit la teinture de tournesol; mais il n'altère pas les 
autres couleurs végétales 8 . 

On suppose que l'air atmosphérique contient 0 , 0 0 1 de ce 

» Phil. Tra'ns. 1 7 6 6 , L V I , p. 1 4 1 . 
* Priestley. I , 43. 
3 Opusc. 1 , 1. 
* Me'ra. Par. 177S. 
5 A n n . de Chim. L X X I , 2 6 a . 
6 Phil. Trans. 1807 . 
' Ibid. 1 8 1 4 , p . 5 5 7 . 
8 Bergman. 1 , 9. 
9 Au moins à la surface de la terre. Les expériences de Lamanon , 

Mangez , et des autres savans infortunés qui accompagnèrent La 
Peyrouse dans son dernier voyage , ont rendu assez probable qu'à 
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3. L'acide carbonique n'éprouve aucun changement lors-

Îu'on le soumet à l'action du calorique dans des raisseaux 
ermés, ou lorsqu'on le fait passer à travers un tulje chauffé 

au rouge. Mais en le faisant traverser pendant long-temps 
par des étincelles électriques, S O N volume est augmenté, 
ainsi que Priestley l'observa le premier ; et Mongez décou
vrit que , dans ce cas, il se dégageait toujours un gaz inflam
mable. Saussure le jeune est parvenu, par ce moyen, à pro
duire, au bout de dix-huit heures, une augmentation des 0 , 0 0 7 

environ, dans le volume de ce gaz ; un dixième de l'acide car
bonique avait disparu, et il*'était formé de l'oxidede carbone. 
L E S Î I L S de cuivre employés pour la transmission des étin
C E L L E S , S'étaient oxidés aux dépens de l'acide qui avait É T É 

ainsi en partie converti en oxide de carbone *. 
4 - Lorsqu'on laisse pendant long-temps le gaz acide car- Action 

conique en contact avec leau, elle 1 absorbe par degrés, et 
peut même en prendre dans la proportion d'un volume 
É G A L au sien, à la température de 5° ceutigr. M. Lane a re
connu le premier, que par l'agitation, la combinaison de 
ce gaz avec l'eau s'effectue beaucoup plus promptement. 
D'après les expériences de Cavendish, 1 0 0 mesures d'eau 
à LA température de I 3 ° centigrades absorbent 1 0 2 i mesures 
de ce gaz ' . Celte absorption du gaz est, suivant le docteur 
H E N R Y , de 1 0 8 mesures par T O O mesures d ' eau 3 , et cette 
quantité absorbée par les 1 0 0 mesures d'eau a été déterminée 
par Saussure à 1 0 6 mesures 4 . Cavendish a trouvé que l'al
cool absorbe deux fois et demie son volume d'acide carbo · 
nique à LA température de 8 ° centigrades, et Saussure a re
connu que I O O mesures d'alcool de la pesanteur spécifique 
de 0 , 8 4 absorbent 1 8 6 mesures de gaz acide carbonique. Il 
est vraisemblable que la différence entre ces deux résultats 
dépend de la différence de température à laquelle l'absorp
tion eut lieu. 

une grande élévation la proportion de ce gaz est beaucoup plus p e 
tite ; ils n'en purent découvrir dans l'atmosphère , au sommet du pic 
Ap. Ténérif. Voyez Mémoire de Lama non, sur te Voyage de La Pey-
rouse. 

' Phil. Trans, T - 6 6 , p . I 4 ' -
a ÎNicnolson's Journ. V I , 229. 
3 Annals of Philosophy. V I , 3 4 A . 
4 Pbil. Blag.. X I V , 35o. 

I I . 7 
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* Bergman. I , g. 
* Priestley. I , iao. 
» LBID. 

* M. Gilbert Austin a imaginé un appareil très-convenable pour 
cet objet , dont ou trouve la description , IRISH 7RANSACTIONS. 

V I I I , I 3 I . 
? Fourcroy et Vaucjuelm , A n a . de Chim. X X I , ao5. 

La pesanteur spécifique de l'eau saturée de gaz acide car
bonique est de i , o o i 5 . Cette eau, à la température de - H 

2 cenrig. ,· a peu de saveur; mais si on la tient pendant quel
ques heures à la température de 3i° centigr., elle acquiert 
une acidité agréable , et devient pétillante *. 

La glace n absorbe point de gaz acide carbonique ; et 
lorsque de l'eau liquide qui en contient, passe à cet état,le 
gaz s'en sépare eu totalité dans l'acte de sa congélation *. 
On en dépouille également l'eau en la faisant bouillir 3 . 

On parvient, à l'aide d'une pression artificielle, à aug
menter considérablement la quarîtité de ce gaz absorbé et 
condensé dans l'eau; on assure même que certaines eaux 
alcalines gazeuses, qu'on prépare en Angleterre comme mé-
dicamens, contiennent jusqu'à trois fois leur volume de gaz 
acide carbonique *. 

Lorsque l'eau, ainsi chargée, et devenue acide carbonique 
liquide, est exposée à l'air, dans un vaisseau ouvert, l'acide 
s'en dégage promptement sous forme de gaz, et l'eau reste pure. 
Bergman ayant rempli de gaz acide carbonique une bouteille 
qu'il laissa ainsi sans être bouchée, iltrouva qu'aubout de quel
ques jours, elle ne contenait plus que de l'air atmosphérique. 

I I . Aucun des soutiens simples de combustion n'exerce 
d'action qui nous soit connue sur l'acide carbonique. 

A R T Ï O A III. L'action des combustibles simples sur le gaz acide 
• « M B U S C B I E I carbonique, n'a été que très-peu examinée. ' 

S I M P L E » . J _ ]j s e pourrait que l'hydrogène décomposât cet acide à 
une chaleur rouge, mais je n'ai pas eu connaissance que celte 
expérience ait été faite. 

2 . Clément et Désarmes ont reconnu, dans leurs expé-
riences sur le charbon , qu'à une chaleur rouge, il convertit 
l'acide carbonique en oxide de carbone. 

3. Le phosphore ne se dissout point dans le gaz acide car
bonique 5 . Cependant Pearson et Tennant sont parvenus, à 
l'aide d'une chaleur suffisante, à le rendre capable de décom-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



* Journ. de Phys. L U , a8o. 

poser l'acide carbonique par affinité composée, et Priestley, 
ainsi que Cruikshanks, ont reconnu que le fer, le zinc, e\ 
plusieurs autres métaux, pouvaient aussi produire le même 
effet. Dans le premier cas , le phosphore est en partie 
acidifié et en partie combiné avec la chaux, et le charbon) 
se dépose. Dans le second cas, les métaux sont oxidés, et 
il y a dégagement d'oxide gazeux de carbone. 

Par leur mélange avec l'acide carbonique, les gaz hydro
gène carboné et phosphore, et l'acide hydrosnlfurique, de
viennent moins combustibles, sans éprouver cependant aucun 
changement sensible. 

IV. L'acide carbonique est susceptible de combinaison c»rb=o»tt»j 
avec les alcalis, ainsi qu'avec plusieurs des terres et oxides 
métalliques ; il forme , avec ces substances, des sels auxquels 
ou a donné le nom de carbonates. Tous les carbonates terreux, 
sont insolubles dans l'eau, et c'est pourquoi l'acide carbonj-

Îue trouble les eaux de chaux, de barile et de stroutiane. 
ia terre tenue en dissolution dans ces eaux se combine ra

pidement avec l'acide carbonique qu'elle absorbe, s'il est 4 
l'état gazeux, et le carbonate formé se précipite lentement 
en une poudre blanche. C'est cet effet qui produit la cou
leur laiteuse que prennent immédiatement ces liqueurs. Lç 
gaz acide carbonique étant le seul de ceux que l'eau n'ab
sorbe pas instantanément, qui trouble les eaux de chaux , df 
barite ou de stroctiane, on peut toujours en reconnaître |* 
présence par le moyen de ces liquides. Comme ils l'ab
sorbent complètement, ils en opèrent la séparation parfaite 
d'avec d'autres gaz avec lesquels il pouvait être mêlé ; et il 
est aisé d'en déterminer la proportion, en appréciant la di
minution de volume que le gaz résidu a éprouvée. 

On voit, par les expériences de Saussure, que l'acide car
bonique est à peine susceptible de se combiner avec l'alu
mine*. 

V. On s'est servi avec beaucoup d'avantage de l'eau cpn-
tenant un peu de soude, et sur-saturée d'acide carbonique, 
désignée sous le nom d ' e a u alcaline aérée , comme palliatif 
dans les cas de calculs urinaires. 

VI. Les opinions des chimistes relativement à la campa- Coimosition-

sition de l'acide carbonique, ont été aussi variables que Jes 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dénominations qu'on lui a données. Priestley et Bergman 
semblent être les premiers qui le considérèrent comme un élé
ment -, et plusieurs autres chimistes distingués le présentèrent 
comme étant le principe acidifiant. On reconnut ensuite que 
c'était un composé dont l'oxigène était une des parties consti
tuantes. D'après cettedécouverte, l'opinion qui prévalut alors 
parmi les chimistes, fut que l'acide carbonique consistait 
en oxigène et en phlogistique; et lorsque, suivant la théorie 
de' Kirwan, il fut établi qu'nydrogène et phlogistique signi
fiaient la même chose, on en conclut que cet acide était un 
composé d'oxigène et d'hydrogène. Lavoisier prouva bien 
que cet acide était une combinaison de carbone et d'oxigène; 
mais l'ancienne théorie n'en fut pas moins maintenue, parce 
que le carbone était considéré lui-même comme un composé 
dans lequel l'hydrogène entrait en très grande proportion. 
Lorsqu'enfin il eut été démontré par Lavoisier, que le poids 
de l'acide carbonique produit était précisément égal à celui 
du charbon et de l'oxigène employés ; et lorsque Cavendish 
eut découvert que la combinaison des gaz oxigène et hydro
gène ne formait pas de l'acide carbonique, mais bien de l'eau, 
il ne fut plus possible d'hésiter davantage à considérer cet 
acide comme un composé d'oxigène et de carbone, et dès-
lors, toute dispute à ce sujet fut terminée. Les parties consti
tuantes de l'acide carbonique sont, ainsi que nous l'avons pré
cédemment énoncé : 

Carbone 0 , 75 . . . . 1 0 0 . . . 27,27 
Oxigène 2, . . . . 2^6,6... 72,73 

1 0 0 , 0 0 

Décomposition S'il eût pu rester encore quelques incertitudes sur cette 
formation de l'acide carbonique, elles eussent été entièrement 
levées, sans doute, par le résultat de sa décomposition en
tière, qui en présentait, à l'état de séparation par l'analyse, 
les mêmes parties constituantes qu'avait réunies la synthèse; 
et c'est ce que fit Smithson Tennant. Après avoir introduit 
un morceau de phosphore, et un peu de carbonate de chaux 
dans un tube de verre, il le scella hermétiquement etlefit chauf
fer. Il y eut du phosphate de chaux formé, et il se déposa 
du charbon. Mais le phosphate de chaux est une combinaison 
de l'acide phosphorique avec la chaux, et l'acide phospho-
rique est un composé de phosphore et d'oxigène. Les sub-
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stances introduites dans le tube étaient du phosphore, de la 
chaux et de l'acide carbonique; et celles qu'on y avait trou
vées après l'opération, étaient du phosphore, de la chaux, de 
Foxigène et du charbon ; il fallait donc que l'acide carboni
que eût été décomposé, et que les substances qui le formaient 
fussent l'oxigène et le charbon. Le docteur Pearson , qui 
répéta cette expérience , s'assura que les poids réunis de 
l'oxigène et du charbon représentaient une quantité égale à 
celle de l'acide carbonique employé ; et pour prouver de plus 
en plus que c'était bien réellement l'acide carbonique qui avait 
été décomposé, il n'introduisit dans le tube que du phosphore 
et de la chaux pure, et au-lieu de phosphate de chaux et de 
charbon, il n'obtint qu'un phosphore de chaux. Ces expé
riences furent aussi confirmées 1 par celles de Fourcroy , 
Vauquelin , Sylvestre et Brogniart *. 

S E C T I O N IV. 

De l'Acide borique. 

1. i. L A manière la plus facile de préparer l'acide borique p^par,,;,,^ 

ouboracique, consiste à faire dissoudre du borax, sous-borate 
de soude, dans de l'eau chaude, et à verser peu-à-peu dans 
cette dissolution filtrée, de l'acide sulfurique jusqu'à excès, 
c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle soit devenue d'une saveur 
sensiblement acide. En la laissant alors refroidir , il s'y forme 
un grand nombre de petits cristaux en paillettes brillantes. 
Ces cristaux sont l'acide borique; on les lave avec de l'eau 
froide, et on les fait sécher sur un papier à filtrer. 

2 . L'acide borique ainsi obtenu, est sous la forme d'écaillés P r o p r i é t é 

minces hexaèdres, d'un blanc argentin, ayant quelque ressem
blance avec le blanc de baleine (celine). 11 est comme cette 
substance onctueux au toucher ; sa saveur,aigrelette d'abord 3, 

1 Ann. de Chiin. XIII , 3ia. 
3 Le comte Mussin-Pushkin ayant fait bouillir une dissolution de 

carbonate de potasse sur du phosphore purifié, il obtint du char
bon. Je considère ce résultat comme un exemple rie la décomposi
tion de l'acide carbonique , et comme une confirmation rtrs expé
riences relatées dans le texte. Voy. Ann. de Chim. XXV, to5. 

3 Ce qui est Lrès-probablement diï à un reste de l'acide employé à 
fia préparation ; car il perd cette saveur lorsqu'il a été chauffe au 
rouge. 
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produit une impression amère et fraîche, qui finit par ê t r e 

d'une douceur agréable. Il n'a point d'odeur ; mais lorsqu'on 
verse dessus de l'acide sulfurique, il s'en produit une de 
mitsc, qui ne se fait sentir que pendant quelques instans 

Cet acide rougit les couleurs bleues végétales. Sa pesan
teur spécifique est de 1 , 4 7 9 * lorsqu'il est sous forme de-
cailles , et de i , 8 o 3 lorsqu'il a été fondu 3 . 

3 . L'acide borique n'est point altéré par la lumière, il est 
parfaitement fixe au feu. A une chaleur rouge il se fond, et 
se convertit en un verre transparent et dur, qui devient tant 
soit peu opaque à l'air, mais il n'en attire pas l'humidité. 

L acide borique, dans son élat de cristallisation ordinaire, 
est u n hydrate qui, d'après les expériences de Humphrjr 
Davy, est formé de 5 7 acide - + - 4 3 eau +. Si nous le consi
dérons comme un composé de i atome acide •+- 2 atomes 
eau, le poids d'un atome d'acide borique sera 2 , 9 9 8 . Nous 
avions précédemment évalué ce poids d'après l'analyse du 
borate d'ammoniaque par Berzelius , à 2 , 6 6 ; le poids véri
table est probablement 2 , 8 7 5 . , et dans cette supposition l'a
cide borique serait un composé de 

Bore 0 , 8 7 5 I O O 

Oxigène. . . 2 , 0 0 0 2 2 8 , 5 7 

L'acide borique est très-peu soluble dans l'eau ; ce liquide 
bouillant en dissout à peine les 0 , 0 2 de son poids , et à froid 
il n'en prend qu'une quantité plus petite encore. Lorsqu'on 
distille cette dissolution dans des vaisseaux fermés, une 
partie de l'acide est entraînée avec l'eau en vapeur, et cris
tallise dans le récipient. L'eau rend donc, en quelque sorte, 
cet acide volatil, puisqu'il est parfaitement fixe dans son 
état d'acide sec. 

Il est soluble dans l'alcool, qui brûle avec une flamme 
verte lorsqu'il en contient. L'acide borique donne également 
cette couleur verte à la flamme du papier qu'on allume après 
l'avoir trempé dans sa dissolution. 

Distillé avec des huiles, l'acide borique s'y dissout, et 

1 J'enss. fie snlc sedat. 1 7 7 8 . 
2 KirwanVs Min. I I , 4-
3 Hasscnfrata , A ira. de Chim. X X V I I I , M . 
4 Llemenis o[ Chemical Philosopliy, p. a i 8 . 
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S E C T I O N V. 

D P . F Acide silice ou silicique. 

L A silice était depuis long-temps classée parmi les terres 
propres ou pures; et cependant elle différait beaucoup de 
ces corps par ses propriétés, comme incapable de s'unir 
avec les acides, mais se rencontrant en grande abondance 
dans la nature, combinée avec des corps alcalins et terreux. 
M. Smithson suggéra le premier l'idée de ses caractères 

1 Keir's Dictionarv. 
,· Ibid. 

spécialement dans les huiles minérales. Il donne avec ces 
substances des produits fluides et solides, qui colorent l'alcool 
en vert. 

II. On ne connaît point d'action de l'acide borique sur 
aucun des soutiens simples de combustion. 

III. Parmi les combustibles simples , le potassium et le 
sodium sont les seuls capables de décomposer l'acide borique, 
au moins autant qu'on a pu s'en assurer jusqu'à présent par 
l'expérience. 

Le gaz Irydrogène ne produit aucun effet sur l'acide bo
rique, quoique mêlé avec du charbon en poudre fine ; l'acide 
est néanmoins susceptible de prendre l'état vitreux. Avec 
la suie, il se fond en une masse noire bitumineuse qui 
cependant se dissout dans l'eau, et ne peut être facilement 
réduite en cendres par la calcination, mais elle se sublime en 
partie *. 

Lorsqu'on frotte l'acide borique avec du phosphore, il ne 
l'empêche pas de s'enflammer, mais alors le résidu est une 
matière jaune terreuse a . 

L'acide borique a peu d'action sur les métaux qu'il oxide, 
ou ne dissout que très-difficilement, à l'exception cependant 
du fer, du zinc, et peut-être du cuivre. 

L'acide borique se combine avec les alcalis, les terres alca
lines et l'alumine, ainsi qu'avec la plupart des oxides métal
liques. Il forme par ces combinaisons des composés qu'on 
appelle borates. 
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1 Kir-wan's Mit). I , T O . 
» Jour, de l'Ecole polylechn. L , m , agg. 
* Kirwan's Min. I , 1 0 . 

acides, et cette opinion a été très-ingénieusement confirmée 
par Berzelius. Il convient donc de la distinguer par le nom 
d'acide silicique, qui est plus systématique que celui de 
silice par lequel on désignait cette substance, lorsqu'on la 
considérait comme étant une terre. Je ne doute pas que cette 
dénomination nouvelle à donner à cette substance ne de
vienne peu-à-peu d'un usage général. 

Préparation. i . Four avoir la silice pure, on met dans un creuset un 
mélange d'une partie de caillou ou de quartz réduit en 
poudre, avec trois partiesde potasse, etonsoumet ce mélangé 
à une chaleur suffisante pour le faire fondre complètement. 
On dissout dans l'eau la masse fondue, on ajoute de l'acide 
hydrochlorique à cette dissolution pour saturer la potasse, 
et on évapore à siccité. Vers la fin de l'opération le liquide 

Îirend la forme d'une gelée, et lorsque toute l'eau a été en-
evée, il reste une masse blanche On lave à grande eau ce 

résidu et on le fait sécher. C'est alors la silice à l'état de 
pureté. 

R R O P T I É I ^ . 2 . La silice ainsi obtenue est une poudre blanche très-fine, 
sans saveur ni odeur, dont les molécules sont rudes au loucher, 
comme le seraient de très-petits grains de sable. Sa pesan
teur spécifique est 2 , 6 6 

La silice est inaltérable au feu. Lavoisier et Morveau sou
mirent cette terre à l'action d'un feu excité et soutenu par un 
courant de gaz oxigène, et elle n'éprouva aucune espèce de 
changement 2 . Saussure parvint, à-la-vérité, à fondre cette 
terre an chalumeau, mais en quantité si excessivement petite 
qu'à peine pouvait-on l'apercevoir à la loupe. Ce savant éva
lua la température capable de produire cet effet à 4o43 de
grés de Wedgewood. 

Aci_!=n ?. La silice est insoluble dans l'eau; cependant ce liquide 
6 t l m " en prend environ une partie sur 1 0 0 0 lorsqu'elle est nouvel

lement précipitée de sa dissolution alcaline, par l'acide hy
drochlorique 3 . Cette terre n'altère pas les couleurs bleues 
végétales. 

La silice peut absorber le quart de son poids d'eau sans 
qu'il s'en écoule aucune goutte de ce liquide ; mais par l'ex-
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1 Kirwan's M i n . I , 1 0 . 
* Schéele. 
3 K I R W A N ' S IV'n. I , 

* Bergman. I l , 3 2 . 

!
)osition à l'air, l'eau s'évapore très-promptement Lorsque 
a dissolution alcaline de la silice, précipitée par l'acide hy-

drochlorique, est évaporée lentement, elle retient une portion 
considérable d'eau, et prend la forme d'une gelée transpa
rente; mais l'eau qui la met dans cet état s'évapore par degrés, 
lorsqu'elle est exposée à l'air. 

Dans cet état gélatineux, la silice peut être considérée 
comme un hydrate, mais l'eau ne paraît avoir qu'une faible 
affinité pour cette terre. ; 

On peut former la silice en pâte avec une petite quantité 
d'eau. Cette pâte n'a pas la moindre ductilité, et devient, 
lorsqu'elle a été séchée, une masse friable sans cohé
rence a . 

La silice est susceptible de prendre la forme cristalline. On 
en trouve des cristaux dans toutes les parties du monde. On 
les connaît sous le nom de cristal de roche. Ces cristaux, dans 
leur état de pureté, sont transparens et sans couleur comme 
le verre. Leur forme varie; celle primitive est un rhom
boïde, différant peu du cube ; mais la forme qu'ils affectent 
le plus ordinairement, est un prisme hexagone, terminé à cha
cune de ses extrémités par des pyramides à six faces, dont 
les angles correspondent avec ceux du prisme. Leur dureté 
est très-considérable, elle s'élève à 1 1 ; leur pesanteur spéci
fique est de 2 , 653 3 . 

On peut imiter artificiellement ces cristaux de deux ma
nières. La première, qui fut découverte par Bergman, con
sistait à dissoudre la silice dans l'acide fluorique et à abandon
ner la dissolution, sans la troublcV, pendant deux ans. On 
trouva au bout de ce temps un grand nombre de cristaux au 
fond du vase qui contenait la dissolution : ils étaient, pour la 
plupart, de formes irrégulières; mais il en était parmi eux 
qui avaient celle de cuhes à angles tronqués. Ces cristaux 
étaient durs, mais n'étant pas, sous ce rapport , comparables 
au cristal de roche •. 

L'autre manière de former artificiellement des cristaux de 
silice a été accidentellement trouvée. Le professeur Seigling 
d'Erfurt avait préparé une liqueur siliceuse, étendue d'une 
beaucoup plus grande quantité d'eau qu'à l'ordinaire , et con-
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tenant une surabondance d'alcali. Il y avait huit ans que cette 
liqueur était ainsi restée, sans avoir été remuée, dans un vais
seau de verre qui n'était fermé que par une feuille de papier 
qui en couvrait l'orifice, lorsque le professeur ayant par ha
sard regardé ce vase, remarqua qu'il contenait un grand 
nombre de cristaux. 11 en envoya à M. Trommsdorf, pro-

. fesseur de chimie àErfurt, pour les examiner. La liqueur sur
nageante pesait environ 6a grammes ; elle était recouverte à 
sa surface d'une croûte transparente si ferme qu'on pouvait 
renverser le vaisseau sans qu'il s'en écoulât une seule goutte 
de la liqueur. Il y avait au fond du vase des cristaux qu'on 
reconnut être du sulfate et du carbonate de potasse La 
croûte formée à la surface delà liqueur, était en partie, de car
bonate de potasse, et en partie, de silice cristallisée en pyra
mides tétraèdres groupées. Ces cristaux siliceux , d'une 
transparence parfaite, étaient assez durs pour faire feu avec 
le briquet \ 

IL II n'a point encore été reconnu qu'aucun soutien simple 
de combustion puisse exercer de l'action sur la silice. 

III. Il est probable que le potassium et le sodium peuvent, 
à l'aide de la chaleur, décomposer la silice; mais aucun des 
autres combustibles simples ne produit d'effet sur cette terre. 

„ . IV. La silice se dissout aisément dans des lessives d'alcalis 
U N I O N 1 1 « . , r 

» K i « I I T ' A Ï U . f i x e s ; et lorsque l'alcali ayant été sature par un acide, on 
fait évaporer la dissolution, la silice s'en sépare sous la forme 
d'une gelée qui se réduit par la dessication en une poudre 
blanche. En mêlant cette poudre blanche avec de l'acide 
fluorique , elle disparaît, et l'acide est immédiatement trans
formé en gaz. Mais aucun des antres acides ne peut dis
soudre la silice. Elle peut à-la-vérité être fondue en verre 
avec les acides phosphorique et borique. 

Lorsque la proportion de potasse excède considérablement 
celle de la silice, le composé est soluble dans l'eau, et constitue 
ce qu'on appelait anciennement liqueur siliceuse, et quelque
fois aujourd hui, potasse ou soude silice'e. Lorsque c'est la 
silice qui est en excès, le composé est transparent et sans cou
leur comme le cristal de roche. Il n'est attaquable ni par l'eau, 
ni par l'air, iii parles acides ( un seul excepté ) ; c'est alors la 
substance si bien connue sous le nom de verre. 

• Combinaison de la potasse avec les acides sulfurique et carbo^ 
nique. 

* Kicholson's Journ. I , »17. 
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P R O P O R T I O N S . C H A L E U R . E F F E T . 

8 0 . Silice. 
20. Barite. 

Wcagewood. 
i5o° Une masse blanche cassante. 

yh. Silice. 
2 5 . Barite. 

iSo* Id. Une massedure cassante, demi-
transparente sur ses bords. 

66. Silice. 
33. Barile. 

i5o° Id. 
Fondue en une masse dure , en 

quelque sorte à l'état d'une porce
laine poreuse. 

5 o . Silice. 
5 o . Barite. 

1 4 8 ° Id. Une masse dure non fondue. 

2 0 . Silice. 
8 0 . Barite. 

Les bords furent fondus en une 
matière d'un vert pâle , tenant le 
milieu entre la porcel. et l'émail. 

?.5. Silice. 
Barite. I5O"Id. 

Fondue en une masse tant soit peu 
à l'état de porcelaine poreuse. 

33. Silice. 
66. Barite. i5o° Id. 

Fondue en une porcel. poreuse, 
en partie blanche jaunâtre, et cnj 
partie blanche verdâtre. 

• Morveau, Ann. dcChim. X X X I , a5o. 
* Vauquelin , ÎBID X X I X , 3 7 * . 
3 Kirwan's Miner. I , 5 - R 

L'ammoniaque, soit liquide, soit à l'état gazeux, n'agit point 
sur la silice. 

11 existe une affinité très-marquée entre la barite et la si
lice. Lorsqu'on verse de l'eau de barite dans une dissolution 
de potasse silicee, il se forme un précipité que Morveau con
sidéra comme un composé des deux terres à l'état de combi
naison *. On combine aussi la barite et la silice en les chauf-
fantfortementensemble ; la masse qu'on obtient est de couleur 
verdâtre, mais ayant un peu de cohérence *. On peut voir, par 
les résultats des expériences de Kirwan, dont on a formé 
la table suivante, quels sont les effets de la chaleur sur dif-
férens mélanges de barite et de silice 3 . 
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Lorsque la proportion de la barite est deux ou trois foi» 
celle de la silice, la m a s s e fondue estsoluble dans les acides1. 

La silice s'unit à la strontiane à-peu-près de la même ma
I S ITRUOTIANE. · ' S 1 1 · . 

niere quavec la D a n t e . 

A n e u ch»m. Il y a aussi de l'affinité entre la silice et la chaux. En ver
sant de l'eau de chaux dans une dissolution de potasse silicée, 
il se forme, ainsi que Stucke l'a observé, un précipité qui n'est 
autre chose qu'un composé de silice et de chaux 1 . On peut 
également unir c e s deux t e r r e s en les chauffant ensemble ? 

et leur combinaison forme un verre toutes les fois que la 
chaux e s t en quantité a u - m o i n s égale à celle de la s i l i c e . 

Kirwan a obtenu les résultats suivans de l'action de la chaleur 
sur différens mélanges de ces te r res 1 . 

P R O P O R T I O N S . C H A L E U R - E F F E T . 

5o. Chaux. 

5o. Silice. 

W E D G E W O O D . 

i5o° 

Fondues en line masse blanche J 
demi-transparente sur ses bords, ' 
faisant feu, quoique faiblement, ' 
avec le briquet. Elle tenait , en 
quelque sorte, le milieu entre la 
porcelaine et l'émail. 

80. Chaux. 

20. Silice. 
156° Id. 

Une poudre blanche jaunâtre, 
sans cohérence. 

20. Chaux. 

80. Silice. 
i56° Id. Masse cassante non fondue. 

> Gadolin, Aira, de Chim. X X I I , 1 1 0 . Morveau, ibid. XXXI , 3 S 0 . 
* Kirwan's Min. i5G. 
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L ' A L U M I N E ; 

D E I / A C I D E S I L I C I Q T J E . I 0 t ) 

On parvient difficilement, et à l'aide de la plus violente . 
chaleur qu il soit possible de produire, a fondre un mélange 
de parties égales de magnésie et de silice A une chaleur in
férieure , le mélange est infusible, quelles que soient les pro
portions des deux terres 

Il y a une très-grande affinité entre la silice et l'alumine. A V E O 

Lorsqu'on mêle ensemble des portions égales de dissolutions * 
de potasse silicée et aluminée, il se forme immédiatement 
une zone brunâtre qui, par fagiiation. s'étend et se délaie 
dans toute la liqueur , et le mélange prend au bout d'une 
heure la consistance dégelée 3 . Si l'on réduit ce mélange en 
pâte avec de l'eau, et qu'on le fasse sécher, il devient cohé
rent et acquiert un grand degré de dureté : cette dureté aug
mente encore lorsque cette pâte a été cuite à 16o° de 
Wedgewood ; mais il n'y a point de fusion +. Achard trouva 
ce mélange infusible en toutes proportions, à une chaleur 
qui différait vraisemblablement peu de celle de i5o° de 
Wedgewood; mais à une très-forte chaleur, il se convertit 
en une espèce de verre opaque, ou plutôt d'émail. La por
celaine, la poterie, les briques, les tuiles, et autres sub
stances semblables, consistent principalement dans ce com
posé.Les mélangesdesiliceet d'alumine, dansdes proportions 
diverses, constituent les argiles; mais il est rare qu'elles ne 
contiennent pas quelques autres substances. 

Il résulte des expériences de Achard, i.° qu'un mélange 
de parties égales de chaux , de magnésie et de silice, peut 
être fondu en un verre de couleur verdàtre, assez dur pour 
faire feu avec le briquet; 2 . 0 que le mélange de ces trois 
terres ne se fond point, lorsque c'est la magnésie qui y entre 
en plus grande proportion ; i » que le mélange fond rare
ment, si c'est la silice qui prédomine : la fusion n'a lieu en 
effet que dans les proportions de trois parties de silice, de 
deux de chaux, et une de magnésie, qui forment une por
celaine; 4-° q u e le mélange est généralement fusible lorsque 
c'est la chaux qui y entre en plus grande quantité 5 . 

* Lavoisier, TVlem. Par. 1 7 9 7 , p. 5g8. 
* Achard, Mém. Berlin. 1 7 8 0 . p . 33. 
' Morveau, Ann. de Chim. X X X I , 2.4g. 
* Kirwan's Miner. I , 58. 
* Mem. Berlin. 1 j8o , p. 33 ; et Journ. de Phys . XXIV. 
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Si la silice est en proportion plus forte, le mélange est 
souvent fusible en émail ou porcelaine, et peut-être même 
en verre -, si c'est l'alumine dont la quantité est la plus con
sidérable , on peut souvent obtenir une porcelaine, mais 
jamais un verre 2 . 

Avec des mélanges de magnésie, de silice et d'alumine, il 
n'y a point de fusion à i 5 o ° de Wedgevvood lorsque la ma
gnésie est en excès. Lorsque c'est la silice qui est en plus , 
on peut souvent obtenir une porcelaine; et trois parties de 
silice, deux de magnésie, et une d'alumine, forment un verre. 
Lorsque c'est l'alumine dont la proportion est la plus grande, 
on ne peut produire autre chose qu'une porcelaine 3. 

Achard trou Va qu'un mélange de parties égales de chaux, 
de magnésie , de silice et d'alumine se fond en un verre. Ces 
terres se fondent aussi lorsqu'elles sont mélangées en diverses 
autres proportions, et spécialement lorsque la silice domine. 

Poîiii On ne peut guère douter que dans ces cas, il ne se forme 
dTsiuT8 une combinaison chimique entre la silice et la tgrre; et que, 

dans cette combinaison, la silice n'agisse comme acide, et 1» 
terre comme corps alcalin ; mais il n'est pas facile de déter
miner les proportions dans lesquelles ces corps se saturent 
entre eux , parce qu'aucun phénomène n'indique le point de 
saturation. Peut-être que le moyen le plus sur pour le re
connaître serait celui d'avoir recours aux composés déjà for-

* Kirwan. 
» Kirwan's Min. I , j 3 . 
' ibid.fi. 72. 

On peut aussi combiner à l'aide de la chaleur, et fondre 
facilement en une porcelaine de couleur verdâtre, un mé
lange de silice et d'alumine avec la barite ou la strontiane 1. 

Les expériences de Kirvan et de Achard nous appren
nent que, dans les mélanges de chaux, de silice et d'alumine, 
lorsque c'est la chaux qui domine, il y a généralement fusion, 
eu verre ou en porcelaine , suivant les proportions. Les 
seules proportions qui rendirent le mélange infusible furent 
celles de 

Chaux. 
Silice. 
Alumine. 
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S E C T I O N V I . 

De l'Acide phosphorique. 

1.1. L E moyen le plus simple et le plus économique de se p r < p „ l f i o n i 

Î
irocurer l'acide phosphorique, est celui qui consiste à laisser 
e phosphore se résoudre lentement en une liqueur acide 

par sa combustion spontanée dans l'atmosphère. Après avoir 
mêlé avec de l'acide nitrique la liqueur produite, et l'avoir 
HISSÉE ainsi en digestion pendant quelque temps, il faut l'éva
porer à siccitépour en chasser l'excès d'acide nitrique qu'elle 
contient. Le résidu sec de cette opération est l'acide phospho
rique combiné avec une portion d'eau et à l'état d'hydrate. 

2 . L'acide phosphorique ainsi obtenu a l'aspect du verre. Il P M P I I É I I I , 

est quelquefois transparent; mais le plus ordinairement, il a 
jusqu'à un certain point une apparence laiteuse II R O U G I T les 

mes par la'nature; composés que dans leur état de cristallisa
tion, on peut considérer comme des silicates neutres. Deux 
exemples, que je choisirai parmi beaucoup d'autres, suf
firont pour faire voir que le nombre 2 , précédemment in
diqué pour le poids d'un atome de silice, n'avait pas été pris 
au hasard. 

Le minéral appelé sommité ou nêphe'line, qui se trouve 
ordinairement parmi les productions volcaniques'Cristallisées 
en prismes hexaèdres réguliers , est composé, suivant Vau-
quelin, de 49 alumine -+- 4 6 silice. Or 4 9 '. 4 ° " 1 1 2 Î 1 2 ^ 2 
i,gg4î de sorte que si ce minéral est formé de 1 atome silice 
4 . 1 atome alumine, le poids d'un atome de silice sera 1 , 9 9 4 · 

Il est un autre minéral appelé Schaalstein , pierre calcaire 
testacée, qui ne s'est encore rencontré jusqu'à présent que 
dans le Baunat de Tameswar. 1 1 est à cassure imparfaitement 
lamelleusé et translucide. D'après l'analyse que Klaproth a 
faite de ce minéral, il consiste en 5 O silice -+- 4 5 chaux ; O R 
4 5 ' 5 O ; ; 3 , 6 2 5 \ 4 , o 3 ; d'où il suit que le schaalstein est 
uu bisilicate de chaux, O U un composé de 2 atomes silice 
·+ latôme chaux; alors le poids d'un atome de silice sera 
a , 0 ( 5 . Or le terme moyen de I , G G 4 et a , O I 5 , est 2 , O A 4 5 : 

ainsi ces deux minéraux donnent 2 pour le poids d'un atome 
de silice. 
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couleurs bleues végétales; il n'a point d'odeur ; saïaveur est 
très-acide; mais il ne détruit pas le tissu des corps organisés. 

Exposé à l'air , il attire promptement l'humidité, et s'y 
résout en un liquide épais de consistance oléagineuse. C'est 
dans cet état qu'il se trouve le plus ordinairement dans les 
laboratoires de chimie; en le chauffant dans un creuset de 
platine , son eau s'évapore peu-à-peu , et le laisse à l'état 
d'une gelée transparente. Si on continue la chaleur, il entre 
en ébullition et sé boursouffle; ce qui provient de ce qu'alors 
les dernières parties d'eau qu'il avait retenues s'en séparent 
en enlevant avec elles une petite portion d'acide. A une cha
leur rouge, il passe à l'étal de fonte tranquille , et de liquide 
transparent; il prend en refroidissant, la forme vitreuse, et 
devient semblable au cristal le plus pur. Il est connu dans cet 
état sous le nom de verre phosphorique. Ce verre n'est autre 
chose que de l'acide phosphorique, privé d'une portion de 
son eau. l ia une saveur acide, il est soluble dans l'eau, et 
déliquescent à l'air; chauffé au rouge, il s'évapore en une 
fumée blanche très-abondante, à moins que l'évaporation ne 
soit empêchée par la présence d'une base. 

La pesanteur spécifique de cet acide est de 3 , 6 8 7 lors
qu'il est sec de 2 , 8 5 r 6 dans-son état de ver re* , et de 
1 , 4 1 7 lorsqu'il est en déliquescence 3 . 

Action 3. L'acide phosphorique est très-soluble dans l'eau. Lorsqu'il 
iL-re.u. c s t <a i ' ¿ l a t de flocons blancs, sa dissolution dans ce liquide a 

lieu avec un sifflement semblable à celui d'un fer rouge 
qu'on y plonge; elle est beaucoup plus lente lorsqu'il est à 
l'état de verre. La combinaison de cet acide avec l'eau pro
duit beaucoup moins de calorique dégagé, que celle de ce 
même liquide avec l'acide sulfurique. Le mélange, à parties 
égales, d'acide phosphorique obtenu par déliquescence, et 
d'eau distillée, ne produit qu'une élévation d'un demi-degré 
environ du thermomètre centigrade, ainsi que l'a observé 
M. Sage. Lavoisier le fit monter de 7 0 cenlig,, en mêlant de 
l'acide phosphorique concentré, en consistance de sirop, 
avec une quantité égale d'eau;-'et avec cet acide aussi épais 
que de la térébenthine, l'élévation fut de 1 0 à 4 o ° 

1 Bergman's Sciographia, p, ao. Traduction Ruglaise . 
» Hassenfratz, Ann. de Ctiim. XXVI.I1, 11. 
1 Encycl. raethod. chim. I , 3 3 1 . 
* K.eir's Dicticmary. 
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D E L ' A C I D E 1» H O S P H O H t Q t J E . I I 3 

II. On n'a point encore reconnu aux soutiens simples de 
combustion, d'action sur l'acide phosphorique. 

III. Parmi les combustibles simples acidifiables, l'effet de r>« 
l'hydrogène sur l'acide phosphorique n'a point été examiné. c o m b u " ' b , r *-
D'après la théorie, cet effet devrait être la décomposition de 
l'acide et la formation d'hydrogène phosphore et d'eau. Le 
charbon .décompose l'acide phosphorique. Ou n'a point 
essayé l'action sur cet acide, du bore e t du silicium. Celle du 
phosphore, du soufre, de l'arsenic et du tellure est proba
blement peu sensible. 

L'acide phosphorique est facilement décomposé par le D " "''>«•· 
potassium et le sodium, ce qu'on s'est assuré n'avoir lieu que 
par un petit hombre des autres métaux. Cet acide, à l'état 
liquide,peut oxider quelques-uns des métaux, spécialement^ 
l'aide de la chaleur: il y a en même-temps émission de gaz 
hydrogène ; d'où nous voyons que l'oxidation est due à la 
décomposition de l'eau. C'est ainsi qu'il oxide le fer, l'étain, 
le plomb, le zinc, l'antimoine, le bismuth et le manganèse; 
mais cet effet sur quelques-uns de ces métaux n'a lieu que 
très-lentement. Fondu avec plusieurs d'entre eux, tels que 
l'étain, le fer et le zinc, il est converti en phospbore; cela 
prouve qu'ils ont pour l'oxigène une affinité plus forte. 

L'acide phosphorique ne produit aucun effet sur l'or, le pla
tine, l'argent , le cuivre, le mercure , l'arsenic, le cobalt et le 
nickel. Il paraît cependant avoir quelqu'action surl'or par voie 
sèche; car en le faisant fondre avec une feuille d'or, il prend 
une couleur pourpre, c e qui est une preuve que l'or a été 
oxidé. 

IV. On a essayé de diverses manières de reconnaître la Composition 

proportion de l'oxigène combiné avec le phosphore dans 
l'acide phosphorique; mais il y a lieu de croire que jusqu'à 
présent on n'y a pas réussi. On peut induire de la composition 
des phosphates neutres que le nombre équivalent pour l'acide 
phosphorique* est 4,5· J'ai fait voir précédemment que le 
poids d'un atome de phosphore est i ,5; d'où il suit que l'acide 
phosphorique est composé de 

Phosphore i , 5 100 
Oxigène 3,o . . . . . aoo 

II. 8 
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S E C T I O N V I I . 

De l Acide phosphoreux. 

Préparation: I. C E T acide fut examiné, pour la première fois dâ/is son 
état de pureté, par Humpliry Davv. On peut l'obtenir en su
blimant dans un tube de verre, cfu phosphore à travers du 
sublimé corrosif (perchlorure de mercure) en poudre. Il se 

Produit un liquide incolore , qu'on mêle avec de l'eâu, pour 
évaporer ensuite jusqu'à consistance de sirop. Dans cet 

état, c'est une combinaison d'acide phosphoreux et d'eau. 
Par le refroidissement de la liqueur, l'acide phosphoreux de
vient solide. Sa saveur est acide, il rougit les couleurs bleues 
végétales, et présente tous les caractères d'uri acide énergique. 
Lorsqu'on le soumet à l'action d'une forte chaleur à vaisseaux 
ouverts, il prend feu. Il y a dégagement abondant de gaz 
hydrogène phosphore, et le résidu est de l'acide phdspbo-
rique. Humphry Davy s'est assuré , qu'en chauffant dans des 
vaisseaux fermés, dix parties d'acide phosphoreux, il se dé
gage i,5 parties de phosphore bihydrogéné, et il reste 
b,5 parties d'acide phusphorique*. D'après cette expérience, 
l'hydrate d'acide phosphoreux est formé de 

Acide phosphoreux. . . . 80,74 . . . '00 
Eau 19,^6 . . . 23,85 

100,00 

Ce qui se rapproche de très-près d'un composé de trois 
atomes d'acide phosphoreux et de deux atomes d'eau; et 
alors il consisterait en 

Acide phosphoreux. . . . . . . . 100 
Eau, % î ,47 

Il est probable que sa composition réelle est de 1 a t o m e 

acide -+- 1 atome eau, ou 

Acide • 100 
Eau 32 

* P h i l . T r a n s . Î S I S , 40S. 
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II. Il n'a point été publié jusqu'à présent d'expériences con
cernant l'action sur cet acide des soutiens et combustibles 
simples. 

I I I . D ' apre3 la composition du petit nombre de phos-composition. 

plûtes qui ont été examinés jusqu'à présent, on voit que le 
nombre équivalent pour l'acide phosphoreux est 3 ,5 ; et par 
conséquent cet acide doit être évidemment composé de 

Phosphore. . . . . . i , 5 . . . . 100 
Oxigène 2,0 . . . . I 3 J , 3 

Dulong a fait une suite d'expériencrs sur l'acide formé 
par la combustion lente du phosphore, acide qu'on c! ait dans 
l'usage de considérer comme étant Xacide phosphoreux. 11 le 
trouva toujours composé exactement des mêmes proportions 
d'acides phosphorique et phosphoreux ; ce qui le porta à 
considérer l'acide formé par la combustion lente du phos
phore comme consistant dans ces deux acides à l'état d'union 
chimique; en conséquence, il a cru devoir le distinguer par 
le nom d'acide phosphatique. Mais son analyse, ainsi que 
celle de Thénard, ne semblent pas mériter beaucoup de con
fiance*. · 

' S E C T I O N VI I I . 

De l'Acide hypophosphoreux. 

I . C E T acide, récemment découvert par Dulong, n'a encore Découverte, 

été qu'imparfaitement examiné. Il est probable que la matière 
d'un blanc de neige, qui se sublime lorsqu'on chauffe le phos
phore dans i in tube de verre étroit, et qui brûle Spontané
ment avec le contact de l'atmosphère, est cet acide. Il a une 
saveur aigre et se dissout facilement dans l'eau chaude. Mais 
Dulong se le procurait par le procédé suivant. 

On laisse dans l'eau du phosphure de barite jusqu'à ce quep^a r jUrnu 

tout le gaz hydrogène phosphore qu'elle est susceptible de for
mer se soit dégagé ; on sépare alors par le filtre les phosphates 
insolubles. La liqueur filtrée tient eu dissolution une combi
naison d'acide hypophosphoreux et de barite,ou unhypophos-

* Thénard le trouva composé de 100 phosphore 4^_ito,4 oi igène j 
et Duloug de 100 phosphore -r- 109 oxigène. 
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phiteàe. barite; on précipite la base de ce sel par une quan
tité convenable d'acide sulfurique, et après avoir séparé le 
précipité de la liqueur en la filtrant, il n'y reste plus qu'une 
dissolution d'acide bypophosphoreux dans l'eau *. 

Lorsque cette dissolution acide est suffisamment concen
trée par évaporation , il ne se dégage que de l'eau pure, et 
l'on obtient un liquide visqueux, d'une saveur fortement 
acide, rougissant les couleurs bleues végétales, et incristal-
lisable. Par un plus grand degré de chaleur l'acide est dé
composé, il se développe du gaz hydrogène phosphore, un 
peu de phosphore se sublime, et il reste de l'acide pbospho-
rique. L'acide hypophosphoreux absorbe l'oxigène de l'at
mosphère, et même d'autres corps, avec une très-grande 
énergie. Pour parvenir à faire l'analyse de cet acide, Du-
long en transforma une quantité donnée en acide phosphp-
rique parle moyen du chlore, et il conclut de ses expériences, 
que l'acide hypophosphoreux est composé de 

P h o s p h o r e . . . . . . . . . . . 1 0 0 
O x i g è n e . . . , 37,44 

Composition. Mais cette analyse de Dulong n'est pas de nature à in-
spirerune grande confiance dans son exactitude. L'acide phos-
phorique étant un composé de 1 »tôme phosphore -+- 3 atomes 
oxigène ,'et l'acide phosphoreux consistant en 1 atome phos
phore - t- 2 atomes oxigène, il y a quelque raison de douter 
que l'acide hypophosphoreux soit formé de i atome phos
phore -+- i atome oxigène, ou que ce soit un composé en 
poids de 

Phosphore î , 5 . . . . . . . 1 0 0 
Oxigène. . . . . i , o . . . . . . . 66,6 

IL L'action de soutiens et des combustibles sur l'acide hy
pophosphoreux reste encore inconnue. 

Kypo-ihos- III- On a donné le nom (Xkypopkasphites aux sels que 
^iiuci forme l'acide hypophosphoreux, par son union avec les bases 

salifiables. Ces sels ont la propriété remarquable d'être tous 
très-solubles dans l'eau; ils se rapportent, à cet égard, aux 
nitrates et acétates qui ont la même propriété. D'un autre 
côté, les phosphites et les phosphates sont, en grand nombre, 
insolubles. 

* A n n . de C b i m . et P h y s . I I , 1 4 1 · 
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S E C T I O N IX. 

De F Acide sulfurique. 

I. O N peut se procurer l'acide sulfurique par deuxprocédés prépurMW 

différens. Le premier, qiu a été pendant long-temps employé 
à Nordhausen en Allemagne > fournit un acide fumant, co
loré en noir, et d'une pesanteur spécifique considérablement 
plus grande quecelle de l'acide sulfurique fabriqué dans d'autres 
pays, Ce procédé de Nordhausen consiste à distiller du vi
triol ver t , sulfate de fer, préalablement dépouillé de son 
eau de cristallisation. L'acide sulfurique est séparé de l'oxide 
de fer par la chaleur; et cet acide doit sa propriété d'être 
fumant, ainsi que sa pesanteur spécifique plus grande, à ce 
qu'il nie retient plus à l'état d'union avec lui qu'une petite 
quantité d'eau. 

Dans les fabriques d'acide sulfurique, en Angleterre, on 
employé la méthode qui suit. On fait brûler un mélange formé 
d'une partie de nitrate de potasse et de sept parties environ 
de soufre, dans de grandes ehamhres entièrement doublées 
de plomb, dont le fond on le sol est recouvert d'eau. Par 
cette combustion, le soufre est converti en gaz acide sulfureux, 
tandis qu'en même-temps l'acide du nitrate de potasse étant 
décomposé, il s'en dégage du gaz nitreux (deutoxide d'azote), 
et ce-gaz venant en contact avec l'oxigène de l'atmosphère, 
est immédiatement transformé en acide nitreux. Les acides 
nitreux et sulfureux s'unissent, et perdent en conséquence 
leur forme gazeuse. Mais dès l'instant qu'ils se trouvent en 
contact avec l'eau nui garnit le fond de la chambre, leur union 
est détruite, l'acide sulfureux est converti en acide sulfu
rique, aux dépens de l'acide nitreux^niii étant ainsi privé de 
la portion d'oxigène qu'il avait prise Ja i^a tmosphère , rede
vient gaz nitreux et s'échappe sous cetffi forme. Dans cet état, 
il reprend de l'oxigène à l'air , se convertit de nouveau en 
acide nitreux, s'unit avec l'acide sulfureux, et se dégage 
encore à l'état de gaz nitreux lorsque ces acides unis tou
chent l'^au du fond de la chambre. Ces combinaisons et dé
compositions successives continuent ainsi d'avoir lieu jusqu'à 
ce que tout l'acide sulfureux ait été converti en acide sulfuri
que *. Lorsque l'eau du fond de la chambre, qui s'est impré
gnée par de^ré d'acide sulfurique, eu est suffisamment cbar-

* C'est à MM. Clément ei Desormes cju'est due celte très-in^é-
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gée, on l'évaporé dans des chaudières de plomb pour la con
centrer, et lorsque son degré de concentration est devenu 
assez fort pour que l'acide puisse agir surle plomb à la cha
leur de l'eau bouillante, on décante le liquide dans des cor
nues de verre où l'on continue de pousser cette concentra
tion de l'acide jusqu'à ce que sa pesanteur spécifique soit de
venue d'environ i ,85 ou 1,84. C'est dans cet état qu'on le 
trouve dans le commerce. 

Ce fut le docteur Roebuck qui introduisit le premier, dans 
la fabrication de l'acide sulfurique, l'emploi des chambres de 
plomb, et le prix de cet acide, en Angleterre, tomba immé
diatement au quart de celui qu'il avait auparavant. On en 
substitua, en conséquence, dans l'art du blanchiment, l'usage 
au lait aigri ; et ce fut le premier grand perfectionnement que 
cet art dut à la chimie moderne. L'acide sulfurique du com
merce contient toujours un peu de sulfates de plomb et de 
potasse , provenant des chambres de plomb et du nitrate de 
potasse employé à sa préparation. Mais on le sépare aisé
ment de ces matières étrangères par une distillation à feu 
ml dans une cornue de verre. 

En distillant l'acide sulfurique fumant de Nordhausen, 
dans une cornue de verre , à une chaleur ménagée, et en 
ayant soin d'entourer de glace le récipient, la portion de cet 
acide qui a la propriété de s'exhaler en fumée passe la pre
mière, et on peut l'obtenir séparément en arrêtant la distil
lation à temps. C'est alors l'acide sulfurique dans son état de 
pureté absolue. 

Propriété!.
 T - L'acide sulfurique ainsi obtenu parfaitement pur, est 

solide, et paraît être composé de filamens soyeux. Il est dur, 
difficile à couper, et ressemble beaucoup au minéral appelé 
asbeste. Exposé a.fàiûV3épaiid'âes fumées abondantes, et finit 
par s'exhaler pardêgHjs-en Jrapeur. On peut le tenir pendant 
quelque temps entre lés''d<5igts sans qu'il agisse d'une ma
nière sensible sur la peau"; mais après un certain temps, on 
finit par éprouver une sensation douloureuse dans l'inté
rieur des doigts. Cet acide sulfurique conserve l'état solide 

Ï
'usqu'à la température de 16° centigrades. Mais à»un plus 
laut degré de chaleur, il prend la forme d'une vapeur in-

nieusc et très-satisfaisante explication, rruf fut rendue complète par 
Humphry Pavy. Voy. Ann. de Chira. L I X , 3-2c;. Voy. aussi INew 
System of Cbeinical Philosophy de Dalton. I I , 3ç)G, ét Davy's Elé
ments , p. 2 j j . 
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colore, qui devient blanche par son contact avec l'air humide. 
a. Il n'a pas été passible de déterminer la pesanteur spé

cifique de cet acide solide, parce qu'il a de l'action sur tout 
liquide avec lequel on le met en contact. On n'a pas constaté 
Don pins la pesanteur spécifique de la vapeur ·, mais cet acide 
doit être composé de 1 0 0 volumes dp gasacide sulfureux, 
et de 5 o volumes de gaz oxigène, condensés en 1 0 0 volumes; 
et par conséquent sa pesanteur spécifique devrait être de 
2 . 7 7 7 ,

 c e l ' e de ' a ' r atmosphérique étant 1 . 

3. Lorsqu'on laisse tomber quelques gouttes de cet acide 
dans l'eau, il s'y combine avec tant de violence qu'il occa
sionne un sifflement semblable à celui qui a lieu lorsqu'on 
plonge une barre de fer rouge dans ce liquide; et lorsque la 

Suantité d'acide jeté dans l'eau est considérable, il se pro-
uit une sorte d'explosion, qui est due au développement subit 

d'une grapde quantité de calorique, mais il ne se dégage rien 
autre chose que de la vapeur d'eau. Lorsque cet acide est" 
uni avec un cinquième environ de sorj poids d'eau, il est 
converti en acide sulfurique ordinaire concentré du com
merce, qui es[ un hydrate d'acide sulfurique. 

4· 11 paraît, d'après les expériences de Vogel, que l'acide 
sulfurique absolu est capable de dissoudre le soufre et de 
prendre une couleur bleue, verte ou brune, selon la pro
portion de soufre qu'il tient en dissolution. Le phosphore le 
décompose en absorbant son oxigène avec une impétuosité 
telle qu'il prend feu *. 

5 . La pesanteur spécifique de l'acide sulfurique fumant 
de NordhauscD est 1 , 8 9 6 . Je le considère comme étant formé 
de 2 atomes d'acide avec 1 atome d'eau, ou de 

Acide sulfurique 1 0 . . 1 0 0 
Eau 1 , 1 2 3 . . 1 1 , 2 3 

Par son exposition à la chaleur, il s'en sépare un des atomes 
de l'acide sulfufique. Le surplus pontinue d'être uni à un atome 
d'eau, constituant ainsi l'hydrate ordinaire, ou l'acide le plus 
concentré qu'il soit possible d'obtenir par la combustion du 
soufre et du nitrate de potass,e. 

6 . L'acide sulfurique concentré, fabriqué en Angleterre, est Acidcn^uM* 

un liquide transparent comme l'eau, avec une sorte de con
sistance oléagineuse, ce qui lui avait fait donner anciennement 
le nom fthuile de vitriol par lequel on le distinguait. Sa sa-

* Yogcl , Schweigger's Journal. J.V, l a i . 
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rfe sa forre 
et lie son point 

d'ëbutiiiion. 

A T O M E S . ACIDE POUR, CENT 
PESARTETJ» T E R M E 

ACIDE- E AD. 
en p u i d s . en raesuie. 

spécifique. . d'ébuUition. 

1 - 4 - 1 8i i5o i,83o 3 a 7 0 c e a , i s -
80 i48 1.849 3 i8 

79 146 1,84A 310 
78 I44 i,847 3oi 

77 142 i,845 293 
76 i 4 o 1,842 284 

7 3 i38 1,838 277 

7 J 

i35 i,833 2G8 

7 J i33 1,827 260 

7 2 i3 i , , 8 .9 2 5 3 

7 l 129 1,810 245 
7 ° 126 1,801 240 
69 1 2 4 »,79' a3o 

1 2 68 1 2 1 1,780 2 2 4 

67 118 ' , 7 6 9 217 
66 n 6 ' ,757 210 
65 113 ',744 204 
64 I I I i , 7 3o 198 
63 108 l , 7 l 5 

' , f i 99 

i 9 4 
62 lo5 

l , 7 l 5 
' , f i 99 190 

61 io3 .,684 186 
60 1 co 1,670 18a 

1 - + 3 58,6 97 1,65o 177 
5o 76 i,5-io i43 
4o 56 .,4o8 127 

I H - ]Q 3o 39 1,00 ^ 116 
1 - + 1 7 20 2/, 1,20 107 
î —t- 3ij 10 11 I S O  io3 

* New System of Chemical Puilosophy. I I , 

veur est d'une acidité intense. 11 rougit les couleurs bleues 
végétales, et cbarbonne promptementtes substances végétales 
et animales sur lesquelles on l'applique, spécialement lorsque 
sou action est aidée par la chaleur. 

7. La pesanteur Spécifique de cet acide, et son terme d'é-
bnllition varient en raison de la proportion d'eau qu'il con
tient. La table très-importante qui suit, dressée par Dalton, 
d'après ses propres expériences, présente une vue satis
faisante de l'une et l'autre de ces variations *. 
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1 Le point de congélation fut constaté par le duc d'Aven, en 1776 . 
oy. le Dictionn. 'de Marquer. 
* F.ncyct. mélliod. chim. 1, 3^6. 
s Journ. d c P h y s . X X X I , fc3. 
* Phil. Trans. L X X V I I , part. ir. 
* Voy. Vol. I , p. ior, pour l e s luis de sa congélation. 

8. L'acide sulfurique exposé à un degré de froid suffisant C oii Eé!«Uo«. 

cristallise, ou se congèle; et après que cet effet a eu une fois 
lieu, il se glace de nouveau par un degré de froid de beau
coup inférieur 1 . Morveau le fit congèlera 20 degrés au-
dessous de zéro centigrade; il prit l'apparence de neige 
glacée. Après que la congélation eut commencé d'avoir 
lieu, elle continua par un froid beaucoup moins intense. 
L'acide se fondit lentement à 2°,5 centigr. au-dessous de 
zéro; mais il se gela de nouveau à la même température, et 
il mit cinq jours à entrer en fusion à la température de - t -
6 degrés centigrades *. Chaptal^ qui fabriquait en grand cet 
acide, observa une fois que dans de grands vaisseaux de 
verre, qui en étaient remplis, il se forma des cristaux à la tem
pérature de +- 9 0 centig. Ces cristaux étaient groupés, et 
consistaient en prismes hexaèdres terminés par une pyramide 
à six faces. Ils étaient plus chauds au toucher que les corps 
voisins, et ils se fondaient en les maniant 3 . Chaptal a 
remarqué que l'acide sulfurique cristallise plus facilement 
lorsqu'il n'est pas trop concentré. Cette observation a été 
portée beaucoup plus loin par M. Keir. Il trouva que l'acide 
sulfurique d'une pesanteur spécifique de 1,780 se congèle à 
•+- 7 0 centigrades, mais que s'il est beaucoup plus ou beaucoup 
moins concentré, il exige pour sa congélation un degré de 
froid beaucoup plus considérable *. J'ai trouvé que de l'a
cide sulfurique concentré autant qu'il est possible, peut être 
refroidi dans les tubes thermométriques jusqu'à la tempéra
ture de 38° centigrades au-dessous de zéro avant qu'il se 
congèle ! . 

g. L'acide sulfurique a une très-forte attraction pour l'eau. Action i ier«»» 

fteuman trouva que, par son exposition à l'atmosphère, il en 
absorbait l'eau jusqu'à augmenter de plus de six fois de sou 
poids. Suivant M. Gould, cette absorption est, pour i8ogram. 
d'acide, de 6'8 grammes d'eau le premier jour, de 58 le se
cond, de 3g le troisième , de a3 le quatrième, de 18 le cin
quième, puis seulement de 5 „ 4 , H, etc., et enfin le 28.» jour 
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l'augmentation n'était plus que d'un demi-gramme r . On voit 
donc que l'affinité de l'acide sulfurique pour l'eau devient 
d'autant plus faihle qu'il approche de plus près du terme où 
il en doit être saturé, ainsi que cela a lieu en général à l'égard 
d'autres substances. 

II. Il n'a pas encore été reconnu qu'aucun des soutiens 
simples de combustion agisse sur l'acide sulfurique. 

III. L'acide sulfurique est décomposé par la plupart des 
combustibles simples, a l'aide de la chaleur. 

1 . Lorsqu'on fait passer ensemble à travers un tube de 
porcelaine rouge de feu, du gaz hydrogène et de 1 acide sul
furique, l'acide est complètement décomposé. 11 y a de l'eau 
formée, et il se dépose du soufre *. 

2 . A. la température de l'eau bouillante, le charbon enlève 
aussidel'oxigèneà l'acide sulfurique et le converti (en acide sul
fureux. Il le transforme même en soufre à une chaleur rouge. 

3 . Le bore et le silicium décomposeraient aussi l'acide sul
furique, mais on n'en a pas fait l'essai. 
* 4· Le phosphore absorbe, à l'aide de la chaleur, l'oxigène 

de l'acide sulfurique ; il y a dégagement d'acide sulfureux et 
formation d'acide phosphoriqne. 

5. Le soufre qu'on fait bouillir dans l'acide sulfurique lui 
enlève une portion de son oxigène, ou au-nioins se combine 
avec lui, et le tout est converti en acide sulfureux. 

6. Si l'on met du zinc ou du fer dans de l'acide sulfurique, 
il seproduitune action violente, si cet acide est étendud'eau; 
l'eau est décomposée , son hydrogène se dégage, et son oxi
gène se combine avec les métaux. Si l'acide est concentré, 
l'action est beaucoup moins forte, et il y a émission de gaz 
acide sjdfureux. L'effet de l'acide sulfurique sur l'étain et sur 
lecuivre est très-lent et très-faible à froid; à chaud, il les oxide 
et les dissout. 11 n'en produit aucun sur l'argent, le mercure, 
l'antimoine, le bismuth, l'arsenic et le tellure, si ce n'est à 
une température assez élevée. Ces métaux lui enlèvent une 
portion de son oxigène avec laquelle ils se combinent en de
venant oxides, et ils changentTacide sulfurique en acide sul
fureux. L'acide sulfurique, à l'état d'ébullition,oxide le plomb, 
et dissout le cobalt, le nickel et le molybdène; mais à quelque 

- Phil. Trans. 1684. 
* Fourcroy. II, 62. 
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degré de chaleur que cet acide puisse être porté, il n'a au
cune action sensible sur l'or et sur le platine. 

IV. L'acide sulfurique s'unit très-facilement aux alcalis et E e , , l r i l i l 

aux terres, ainsi qu'à la plupart des oxides métalliques. Il ·»<!« •««••. 
résulte de ces combinaisons, des sels qu'on a appelés tulfa-
tes; ainsi, avec la soude, il forme le sulfate de soude; avec 
la chaux, le sulfate de chaux , etc. 

V, On a déjà fait voir, dans une partie précédente de ce Compoiiiion. 

volume, que l'acide sulfurique est un composé de I atome 
soufre -t- 3 atomes oxigène , ou, en poids, de 

Soufre 2 1 0 0 
Oxio/ène 3 i5o 

• 

S E C T I O N X. 

De l'Acide sulfureux. 

I. L ' a c i d e sulfureux peut s'obtenir en chauffant à la lampe, P „ p . t „ t i c n 

dans une petite cornue, un mélange de deux parties de mer
cure et d'une partie d'acide sulfurique en poids; il se pro
duit aussitôt une vive effervescence, et il s'exhale de la cornue 
un gaz j u i peut être recueilli dans des,cloches remplies de 
mercure. Ce gaz estYacide sulfureux. 

1 . L'acide sulfureux, à l'état de gaz, est sans couleur et ?rofTiéiét. 

invisible comme l'air. II est incapable d'entretenir la combus
tion : les animaux ne peuvent le respirer sans périr. Son 
odeur forte et suffocante est précisément la môme que celle 
du soufre qui brûle avec une flamme bleue, le soufre étant, 
par une semblable combustion, converti en totalité eu acide 
sulfureux. Sa pesanteur spécifique est 2 , 2 2 2 , celle de l'air 
étant 1 . 

2 . Cet acide rougit les couleurs bleues végétales, et il en 
détruit, par degrés, le plus grand nombre. Il exerce cette 
action sur une grande variété de couleurs végétales et ani
males. Aussi emploie-ton avec avantage la vapeur du soufre 
enflammé pour le blanchiment des laines, et pour enlever 
de dessus le linge les taches de fruits. 

Planche a observé qu'en versant goutte à goutte, et en 
quantité suffisante, de l'acide sulfureux dans du sirop da 
violette étendu d'eau, préalablement rougi par des acides, 
et contenu dans des flacons bouchés, cet acide sulfureux 
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• A n u . rie Chim. LX , i 53 . 
» On Air. I I , 33o. 
' Pficholson's Journ. I , 3 i3 . 
4 Fourcroy. I I , 7^'' 
* Ihid. p. 

' Fourcroy et Vauquelin; ]Vicholson's Journ-, I , Sl3» 

restituait au sirop de violette sa couleur bleue, et que sot» 
intensité diminuait par degrés *. 

3 . Le docteur Priestley découvrit qu'en chauffant forte
ment cet acide dans des vaisseaux fermés, il déposait d i 
soufre, et se changeait en acide sulfurique *. Les expériences 
de Berthollet lui donnèrent les mêmes résultats, mais que 
n'obtinrent point Fourcroy et Vanquelin 3 . 

Suivant Monge et Clouet, lorsque le gaz acide sulfu
reux, à l'état de concentration, est exposé aune température 
de — 28° centig., il se condense en un liquide 

Action 4· L'eau absorbe cet acide avec rapidité. Suivant le doc-
e teur Priestley, ioo gram. d'eau peuvent absorber 3,96 gram. 

de cet acide, à la température de i2.°,5o centig. D'un autre 
côté, Fourcroy assure que l'eau peut prendre les o,33 de 
son poids de gaz acide sulfureux, à la température de 4°,5o 
centig. 5 . En faisant l'expérience, j'ai trouvé que 10 centim. 
cubes d'eau à la température de 16° centig., et sous la pres
sion de 76 centim. de mercure, absorbent 33o centim. du 
gaz. Mais 10 centim. cubes d'eau pèsent 10 grammes, et 33o 
centim. du gaz pèsent o ' jgi45. Donc, 1000 parties d'eau, 
en poids, absorbent 9 ' , 45 parties de ce gaz. Ce résultat 
excède de beaucoup l'évaluation de Priestley, quoiqu'il soit 
au-dessous de celle de Fourcroy. L'eau imprégnée de ce 
gaz acquiert, d'après mes expériences, une pesanteur spéci
fique de I , O 5 J O , même à la température de 20° centig.; et 
cette température de l'eau peut être ramenée à celle de 
la glace sans qu'aucune portion du gaz acide s'en sépare. En 
chauffant à 1 8 0 centigr., de l'eau saturée de cet acide à la 
température de zéro, il s'y forme une quantité considérable 
de bulles qui augmentent continuellement et s'élèvent à la 
surface. Ces bulles sont une portion de l'acide qui se sépare 
de l'eau. Cet acide se gèle à peu de degrés au-dessous de zéro 
cenlîgr. 6 . 

II . De tous les soutiens simples de combustion,l'oxigène 
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est le seul dont on ait examiné plus particulièrement l'action 
sur le gaz acide sulfureux. 

Les gaz oxigène et acide sulfureux ne se combinent point 
à la température ordinaire de l'atmosphère lorsqu'ils sont 
bien secs; mais si l'eau est présente, ils se combinent par 
degréset sont convertis en acide sulfurique.En faisant passer 
dans un tube de porcelaine rouge de feu, un mélange des 
gaz acide sulfureux et oxigène, ou en faisant traverser ce 
mélange par des étincelles électriques, les deux gaz se com
binent et constituent l'acide sulfurique. 

I I I . L'action des combustibles simples acidifiables sur le Action 

gaz acide sulfureux, n'a pas été examinée avec beaucoup de combustibles, 

soin. 
Suivant les expériences de Fourcroy et Vauquelin, le 

gaz hydrogène ou le charbon, lorsqu'on les fait agir sur ce 
gaz à une chaleur rouge, le décomposent complètement; il 
se forme de l'eau, ou de l'acide carbonique, et il se dépose 
du soufre *. L'action du bore et du silicium n'a pas été 
essayée. Le phosphore et le soufre ne peuvent décomposer 
le gaz acide sulfureux. 

Il est facilement décomposé par le potassium et le sodium. 
Il dissout le fer saDS aucune émission de gaz ainsi que 
M. Higgins l'observa pour la première fois *. Berzelius re
connut aussi le premier que le gaz acide sulfureux soumis à 
l'action du peroxide de plomb est absorbé et que le peroxide 
est converti en sulfate ordinaire de p lomb 3 .Le peroxide de 
manganèse produit le même changement sur ce gaz acide. 
On ne connaît encore qu'imparfaitement l'action que peuvent 
exercer sur lui les autres métaux et leurs oxides. 

IV. Lorsqu'on laisse en contact, pendant un temps suffi-^dde tWpU; 

sant, de l'acide hydro-chloro-nitrique et du sulfure de car
bone , cette substance est transformée en un corps cristallisé, 
insoluble dans l'eau, mais qui se dissout dans l'alcool et dans 
l'éther. Ce corps, d'une saveur acide, ressemble beaucoup 
au camphre par ses propriétés. D'après l'analyse que Berze
lius en a faite, cette substance est uu composé triple d'acide 

1 Fourcroy et Vaurruelin. 
a IUggins' Comparative View, p. 49· 
» Fliil. IVans. I 8 I 3 , p. 186 . 
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Mais la nature de cette substance problématique exigerait 
un examen plus approfondi 

Compétition. V. Il semble résulter très-clairement des expériences 
de Humpbry Davy, que le gaz oxigène peut être transformé 
en gaz acide sulfureux sans éprouver aucun changement de 
volume * ; d'où il suit que le gaz acide sulfureux est un com
posé de 1 volume gaz oxigène + 1 volume vapeur de soufre, 
condensés dans 1 volume. 

D'un autre côté, la vapeur d'acide sulfurique est formée 
de i,5 volume d'oxigène -J- 1 volume vapeur de soufre, con
densés en 1 volume; d'où il suit que leurs pesanteurs spé
cifiques sont : 

Çiaz acide sulfureux 2,222 
Vapeur d'acide sulfurique 2 ,777 

Et ils consistent en · 
Soufre; Oxigène. Soufre. Oxigeic. 

Acide sulfureux. . 1 atome -4- 2 atomes o u . 1 0 0 -+· 1 0 0 

Acide sulfurique. 1 -t- 3 1 0 0 —i- I5O 

VI. L'acide sulfureux se combine avec les bases sali-
fiables, et ces combinaisons constituent un genre de sels 
connus sous le nom de sulfites. 

Aride Outre les deux composés acides de soufre et d'oxigène, 
hypo.u.imeux. JJ E S T fa j a c o ( n p i £ t e é v i j e n c e qu'il existe un troisième 

composé de I atome soufre —f- 1 atome oxigène, ou de 1 0 0 
soufre 4— 5o oxigène, en poids; composé auquel on peut 
donner le nom d'acide hyposulfureux. Cet acide n'a point 
encore été obtenu jusqu'à présent séparément, mais on peut 

1 Phil. Trans. ï 8 i 3 , p. tcj5; et Aimais of Plulosophy^IIJ, I 8 C L 

? Heiuents ci CUeimcal Vhilasopby, p . aj3 . 

hydrochlorîque, d'acide sulfureux et d'acide carbonique, 
dans les proportions et après, savoir : 

Acide hydrocblorique.. . 4^,y4 O U 2 ATOMES. 
Acide sulfureux 2 9 , 6 3 i 
Acide carbonique 2 1 , 6 3 1 
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S E C T I O N XL 

De l'Acide arsenique. 

I. Oiï prépare ordinairement l'acide arsenique^ en ajoutant Prëp»r»i;on. 
à une dissolution de 3 parties d'oxide blanc (deutoxide) d'ar
senic dans 7 parties d'acide hydrochlorique, 5 parties d'acide 
nitrique, et en distillant ce mélange à siccité : Ce qui reste est 
l'acide arsenique. Ce procédé est celui de Schéele. Bucholz 
le perfectionna sensiblement, en composant son mélange 
d'une partie d'acide hydrochlorique d'une pesanteur spécifi
que de 1,2, de4 parties d'oxide blanc d'arsenic, et de 1 2 par
ties d'acide nitrique d'une pesanteur spécifique de i . 2 5 ; on 
fait bouillir ce mélange jusqu'à ce que l'oxide disparaisse, et 
qu'il n'y ait plus de dégagement de deutoxide d'aZote. On l'éva
poré ensuite jusqu'à siccité, et on expose pendant quelques 
minutes la masse à Une faible chaleur rouge. Ce qui reste alors 
est l'acide arsenique solide. Mais cet acide peut être préparé 
beaucoup plus facilement encore en dissolvant l'arsenic métal
lique dans l'acide nitrique, en évaporant la dissolution à sic-
cité, en redissolvant le résidu dans l'eau , et en évaporant de 
nouveau à siccité la dissolution après l'avoir filtrée. 

i. L'acide arsenique ainsi préparé est une masse solide p r o p C iéi^. 
blanche j n'ajant presque pas de saveur; sa pesanteur spéci
fique est de 3,091. 11 est très-fixe au feu. A une très-haute 
température, cgt acide se fond , et conserve sa transparence. 
Il prend la forme vitreuse, et attaque fortement les vaisseaux-
dans lesquels on le chauffe ainsi. Ce verre attire l'humidité 
de l'air. Par une chaleur très-forte, l'acide abandonne un peu 
de son oxigène, et il est alors en partie converti en oxide 
blanc. 

se le procurer assez facilement à l'état d'union avec des 
bases, formant les sels actuellement connus sous la dénomi
nation de sulfiles sulfurés. , 

Le soufre forme donc ainsi trois acides avec l'oxigène, 
savoir : t 

Soufre Oxigene. 
Acide.hyposulfureux formé de . 1 atome. —t- 1 atome. 
Acide sulfureux 1 id. _|_ a id. 
Acide sulfurique i id. _ j . 3 id. 
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* Bnr.holx , Journ. de Ciiim. IV, 5. 

2 . Sa dissolution dans 6 parties d'eau à froid s'opère len
tement; mais dans 2 parties d'eau bouillante, elle a presque 
instantanément lieu, et elle retient l'acide, lors même qu'une 
portion assez considérable de cette eau a été évaporée. Lors
qu'il n'y en reste plus que la moitié de son poids, elle prend une 
consistance de sirop, et si l'évapordtion est encore poussée 
plus loin, elle dépose des cristaux grenus *. La saveur de l'a
cide arsenique, à l'état liquide, est acide, caustique et mé
tallique. 

II. L'oxigène n'exerce aucune action quelconque sur cet 
acide; celle qu'il peut éprouver des autres soutiens de com
bustion n'a point été examinée. 

III. Les combustibles simples acidifiables le décomposent 
à l'aide de la chaleur; et dans ces cas il y a quelquefois 
combustion , ainsi que nous l'apprennent les expériences de 
Schéele, et des académiciens de Dijon. 

L'acide arsenique est décomposé par l'action de plusieurs 
des métaux, à l'aide de la chaleur. Il n'attaque point l'or, le pla
tine, l'argent, le mercure. 11 oxide le cuivre, le fer, le plomb, 
l'étain, le zinc, le bismuth, l'antimoine, le cobalt, le nickel, le 
manganèse et l'arsenic; et à une très-haute température, le 
mercure, et l'argent. 

IV. il se combine avec les alcalis, les terres, et plusieurs 
des oxides métalliques. On a donné le nom d'arseniates à 
ces combinaisons. 

V. Il paraît établi, par les expériences que nous avons 
citées précédemment, que l'acide arsenique est composé de 

Arsenic 1 0 0 
Oxigène 5 2 , 6 3 i 

Nous en avons également déduit le poids d'un atome d'arsenic, 
à 4,7^ ; d'où il suit que l'acide arsenique consiste en 

Arsenic 4 ,75 ou 1 atome 
Oxigèue 2,5 2,5 atomes 

Ces nombres ne s'accordent pas aussi bien qu'on pourrait 
le désirer avec la théorie atomique, et de plus amples re
cherches sur ce sujet semblent nécessaires. 
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Plusieurs des arseniates sont insolubles dans l'eau. Ils n'ont 
pas encore été examinés jusqu'à présent avec beaucoup d'at
tention. 

S E C T I O N XII. 

De l'Acide arsenieux. 

. I . L O R S Q U E l'arsenic est chauffé dans des vaisseaux ouverts, 
il se sublime en une fumée blanche qui, étant recueillie , con
stitue l'acide A R S E N I E U X . 

Cet acide est ordinairement sous la forme d'une croûte 
blanche, compacte; mais on peut aussi l'obtenir cristallisé en 
prismes à six pans. 

Sa saveur est acre, et laisse à la fin une impression dou- propriété 
ceâlre. C'est peut-être le poison le plus violent qui existe. Il 
rougit les couleurs bleues végétales. 11 se dissout en très-petite 
quantité dans l'eau froide, niais beaucoup plus abondamment 
dans l'eau bouillante. 

II. Aucun des soutiens de combustion ne paraît avoir d'ac-
tiou marquée sur cet acide. L'oxigène peut se combiner avec 
lui; mais cette union ne peut s'effectuer en plaçant les deux 
substances en contact. 

III. L'action des combustibles simples sur l'acide arsenieux 
a été peu examinée. On ne peut guère douter que l'hydrogène 
et le carbone ne puissent le décomposer à l'aide de la cha
leur. On n'a pas essayé l'action , sur cet acide, du bore et du 
silicium. Il est probable que le soufre et le phosphore pour
raient le convertir en sulfure et phosphure d'arsenic. 

Il n'est pas douteux aussi que l'acide arsenieux ne puisse 
être décomposé par le potassium et le sodium. 

En chauffant dans un tube de verre un mélange d'acide ar
senieux et de chaux vive , il se produit un phénomène re
marquable. A un certain degré de température, le mélange 
entre en ig;iition , et la combustion a heu par degrés dans 
toute la masse ; en même-temps, il se sublime de l'arsenic mé
tallique *. Ainsi, il paraît qu'une portion de l'acide arsenieux 
cède de son oxigène à une autre portion, qu'il transforme 

* L'expérience fut faite par te docteur Wollaston. 

I I . * g 
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alors en acide arsenique, et cet acide s'unissant avec la chaut, 
donne naissance à un arseniate de chaux. Peut-être observe
rait-on le même phénomène, en substituant la barite ou la 
stronfiarle à la chaux. 

IV. L'acide arseiiieux se combine avec les différentes bases 
et forme par ces combinaisons, un genre de sels appelés 
arsenites, qui ont été très-peu examinés par les chimistes 
modernes. 

S E C T I O N XI I I . 

De l'Acide antimonique. 

prëpamion. I- L ' A C I D E antimonique, dont nous devons la première 
description à Berzelius , s'obtient en exposant pendant une 
heure dans un creuset d'argent, à la chaleur la plus forte 
que ce creuset puisse supporter, un mélange formé d'une 
partie d'antimoine en poudre, et de six parties de nitrate de 
potasse. En séparant alors de la masse par le lavage, la por
tion soluble du nitrate de potasse, il reste une poudre blanche, 
qu'on met en digestion dans l'eau. Il s'en dissout une portion; 
et en versant dans cette dissolution quelques gouttes d'acide 
acétique, il se précipite une poudre blanche qui est l'acide 
antimonique à 1 état d'hydrate. 

S'ripriéie.i L 'hydrate d'acide antimonique est une poudre blanche in
soluble dans l'eau , mais susceptible de rougir les couleurs 
bleues végétales. 

Cet hydrate étant chauffé abandonne son eau, prend une 
couleur jaune, et perd la propriété de rougir les couleurs 
bleues végétales. A la chaleur rouge, il cède une portion de 
son oxigène, et il devient acide antintonieux ou oxide blanc 
d'à n timoin e. 

L'hydrate d'acide antimonique est formé, d'aprè3 l'analyse 
de Berzelius *, de 

Acide antimonique g 5 , 2 3 . . . . 1 0 0 
Eau. 4 , 7 8 . . . . 5,oa 

1 0 0 , 0 0 

; Kicholson's Journal. X X X I V , 318. 
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Si nous supposions que l'acide antimonique est un composé 
de 1 atome antimoine -+• a atûmes oxigène , comme cela 
est probable , son poids serait de 7 ,6a5, et l'hydrate consis
terait en 3 atomes d'acide -f- 1 atome d'eau. 

II. On ne connaît point encore l'action sur cet acide 
des soutiens de combustion et des combustibles simples. On 
appelle antimoniates les composés qu'il forme avec les bases, 
et ces composés ont été examinés par Berzelius. Nous en 
traiterons dans une partie subséquente de cet ouvrage. 

S E C T I O N X I V . 

De l'Acide antimojiieux. 

L ' A C I D E antimonieux s'obtient par la combustion de l'an- Prcp»r»TION, 

timoine, ou eu dissolvant ce métal dans l'acide nitrique, et 
en chauffant au rouge le résidu desséché de l'évaporation 
de cette dissolution. 

L'acide ainsi préparé est une poudre d'un très-beau blanc, 
ayant beaucoup d'éclat. Il exige un assez grand degré de 
chaleur pour entrer en fusion ; mais il se volatilise à une 
température inférieure à celle nécessaire pour opérer le 
même effet sur le protoxide d'antimoine , et il forme des 
cristaux prismatiques, connus autrefois sous le nom de fleurs 
argentines d'antimoine. 

Eu faisant fondre cet acide avec le quart de son poids COMPOIIUOD. 
d'antimoine, il est transformé en protoxide d'antimoine ; d'où 
il suit évidemment qne la quantité d'oxigène qu'il contient, 
doit être à celle de ce principe dans le protoxide d'antimoine, 
dans le rapport de 4 à 3 . SI donc le protoxide d'antimoine 
est un composé de I atome métal -+• I ATOME oxigène , on 
ne peut s'empêcher de considérer Facide antimonieux comme 
étant formé de 

Antimoine 3 atomes. 
Oxigène 4 

L'ne semblable constitution doit être considérée comme 
très-problématique ; et cependant nous ne trouvons rien 
|usqu'à présent dans la théorie atomique , qui nous porte 
a la rejeter comme impossible. On pourrait être fixé sur 
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ce point par la connaissance de la composition des an. 
timonites. Car si l'acide antimonieux consiste dans 3 atomes 
d'antimoine +• 4 atomes d'oxigène , son poids doit être de 
2 0 , 8 7 5 . Or , quelque considérable qu'il soit, ce poids se 
trouve confirmé par la composition du seul antimonite qui 
ait été jusqu'à présent analysé. D'après les expériences de 
Berzelius *, l'autimonite de potasse est formé de 

Acide antimonieux 1 0 0 . . . 19,64 
Potasse... 3o,55 6 

Ainsi le nombre équivalent pour l'acide antimonieux, déri
vant de "cette analyse, est 19,64, qui ne diffère que d'en
viron un vingtième du nombre résultant de la constitution 
supposée de l'acide. 

La facilité avec laquelle le protoxide d'antimoine et l'acide 
antimonique peuvent être transformés en acide antimonieux, 
donne lieu de soupçonner qu'ils sont d'une nature compli
quée. Ce serait en effet une circonstance singulière, que 
le composé le plus permanent d'antimoine et d'oxigène con
sistât dans 3 atomes du métal-4-4 atomes d'oxigène ; tandis 
que les composés formés de 1 atome du métal, de 1 atome 
d'oxigène, ou de 1 atome antimoine et de 2 atomes oxigène, 
seraient altérés avec la plus grande facilité. Il est possible 
cependant que cette anomalie apparente s'explique en l'at
tribuant à quelque particularité -dans la forme des atomes 
antimoDÏques. 

S E C T I O N X V . 

De F Acide chromique* 

Tr^jration. O N oBtient l'acide C H R O M I Q T J E eu traitant le chromate 
de fer ainsi que l'indique Vauquelin , à qui nous devons la 
découverte de cet acide. Après avoir exposé pendant plu
sieurs heures à une forte chaleur dans un creuset de liesse, 
un mélange de deux parties de la mine réduite en poudre, 
et d'une partie de nitrate de potasse, on laisse la masse tor
réfiée en digestion dans l'eau, jusqu'à ce que ce liquide se soit 

* Nicholson's Journal. X X X V , Vi-
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chargé de toute la portion de cette masse qu'il peut dissoudre. 
Ce qui reste est un mélange d'oxide de fer et de chromate 
de ce métal non décomposé. On en sépare l'oxide de fer 
par l'acide hydrochlorique , et après avoir ajouté une dose 
de nitrate de potasse au chromate non décomposé , on tor
réfie de nouveau le mélange : par ce moyen la décomposition 
devient complète. On sature alors par l'acide acétique la 
liqueur qui tient en dissolution la potasse et l'acide chromi
que , ensuite on lévapore jusqu'à ce que le chromate de 
potasse cristallise. Après avoir dissous ce sel dans l'eau, on 

Erécipite l'acide chromique par l'hydrochlorate de barite. 
e chromate de barite bien lavé est dissous dans l'acide 

nitrique. On précipite ensuite la barite par l'acide sulfurique 
avec beaucoup de précaution, pour éviter tout excès de 
cet acide; après avoir fdtré la liqueur, on l'évaporé à siccité 
à une douce chaleur. On ajoute de l'eau , et on évapore ainsi 
deux ou trois fois pour chasser l'acide nitrique ; la masse 
qui reste alors étant desséchée, est l'acide chromique à l'état 
de pureté. 

Cet acide, ainsi obtenu, est une substance d'un rouge propriété), 

foncé. Sa saveur est acide, austère, et fortement métallique. 
Il est soluble dans l'eau, et peut s'obtenir de ce liquide en 
prismes alongés d'une couleur de rubis. 

Il donne, en le chauffaut, du gaz oxigène, et se convertit 
en oxide vert de chrome. 

Mêlé avec de la limaille d'étain et de l'acide hydrochlo
rique, il devient d'abord d'un brun jaunâtre, et prend en
suite une belle couleur verte. 

Son mélange avec un peu d'alcool et d'acide nitrique, lui 
donne immédiatement une couleur verte bleuâtre qui con
serve, même après dessication, la même nuance. L'éther 
suffit seul pour lui communiquer cette couleur. 

Avec une dissolution de nitrate de mercure, il produit un 
précipité d'une couleur de cinabre foncée. 

La couleur du précipité qu'il forme avec une dissolution 
de nitrate d'argent, paraît être d'abord d'un beau carmin, 
mais elle devient pourpre par son exposition à la lumière. 
Cette combinaison, chauffée au chalumeau, se fond avant 
que le charbon soit enflammé : elle prend un aspect noirâtre 
et métallique. Si on la pulvérise alors, la poudre est encore 
pourpre; mais cette matière, après avoir été mise en contact 
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S E C T I O N X V I . 

De F Acide molyhdique. 

O N prépare ordinairement l'abide molybdique en versant, 
suivant le procédé indiqué par Schéele, de l'acide nitrique, 
et mieux encore un mélange d'acides nitrique et hydrochlori
que, sur du molybdène, ou sulfure natif de ce métal, réduit en 
poudre. On distille jusqu'à siccité, et on répète cette distilla-» 

• A n n . de Chïm. L X X , 70 . 
* Auuals of Philosophy. IV , /ja4' 

avec la flamme bleue rie la lampe, devient verte, et on 
aperçoit l'argent en globules disséminés à travers sa sub» 
stance. 

Avec le nitrate de cuivre, le précipité est de couleur 
rouge châtain. ' 

Les précipités produits dans les dissolutions de sulfate de 
zinc, d'hydrochlorates de bismuth, d'antimoine, de platine, 
et de nitrate de nickel, sont jaunâtres lorsque ces dissolutions 
ne contiennent pas un excès d'acide. Avec l'hydrochlorate 
d'or, le précipité est verdàtre. 

Par sa fusion avec le sous-borate de soude, ou le verre, 
l'acide chromique leur communique une belle couleur d'un 
vert d'émeraude. 

Un papier imbibé de cet acide prend à l'air une couleur 
verdâtre. 

Un mélange de cet acide avec l'acide hydrochlorique 
peut , comme l'acide hydro chloro-nitrique, dissoudre l'or. 
En distillant ce mélange des deux acides, il s'en dégage du 
chlore, et la liqueur prend une belle couleur verte. 

L'acide sulfurique n'agit, point à froid sur l'acide chro
mique ; mais il lui donne, lorsqu'il est chaud, une couleur 
Ver te bleuâtre, ce qui est probablement dû au dégagement 
d'oxigène dont il a facilité la séparation. 

Les sels que l'acide chromique forme avec les bases, ont 
été examinés par Vauqueliu 1 et par Johu *; ils ont reçu la 
nom de chromâtes. Nous en traiterons dans une partie subsé
quente de cet ouvrage. 
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D E L ' A C I D E H O L Y B D I Q U I . l 3 5 

tion jusqu'à ce que le tout soit converti en une masse blanche. 
On lave bien ce résidu avec de l'eau pour enlever l'acide 
sulfurique formé, ainsi que ce qu'il aurait pu retenir des 
autres acides, et ce qui reste alors est l'acide molybdique 
passablement pur. 

Bucbolz a dernièrement proposé une autre méthode pour 
opérer cette conversion du molybdène en acide molybdique. 
On chauffe, dans un creuset ouvert, ce minéral réduit en 
poudre fine, en l'y remuant avec une verge de fer jusqu'à 
ce que le tout soit devenu d'un gris cendié. Le coup de feu, 
donné d'abord de manière à produire promptement une forte 
chaleur rouge, doit être ensuite ralenti, par degrés, à mesure 

3ue le grillage avance, afin d'éviter que la poudre ne prenne 
e la cohérence, ce qui rendrait l'achèvement de l'opération 

très-difficile. Par ce grillage, le soufre est séparé du sulfure, 
et une partie considérable du métal est acidifiée. La niasse 
réduite en poudre est mise alors en digestion pendant un 
temps suffisant dans une dissolution aqueuse de soude ou 
d'ammoniaque. Tout ce qui a été converti en acide molyb
dique se combine avec l'acali, et les substances étrangères 

3ui l'accompagnaient restent. On laisse reposer la liqueur 
ans des vaisseaux fermés jusqu'à ce qu'elle soit devenue 

parfaitement claire; on la décante alors de dessus le dépôt, 
s'il s'en est formé, et on y verse de l'acide hydrochlorique ; 
il se précipite une poudre blanche qui, bien lavée et séchée, 
est l'acide molybdique *. 

L'acide molybdique, ainsi obtenu, est une poudre blanche proprtftc-i. 

d'une pesanteur spécifique de 3,46o. Chauffé dans un creuset 
fermé, il se fond et cristallise; si le creuset est ouver t , il se 
sublime en une fumée blanche qui s'attache, sous la forme 
d'écaillés jaunes brillantes, aux corps froids. 

L'acide molybdique est soluble dans 960 parties d'eau 
bouillante. La dissolution, d'un janne pâle, n'a point de sa
veur; mais elle rougit le papier de tournesol. L'acide molyb
dique en est précipité par les acides sulfurique, nitrique et 
hydrochlorique 

L'acide molybdique n'est point affecté parle gaz oxigène; 
mais il est décomposé par le soufre et par le charbon, ainsi 

1 Gehlen's Journal. IV, 6n^. 
• Hatchett, Phil Trans. L X X X V I , 3a3. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



que par plusieurs des métaux ; chauffé avec le protoxide de 
molybdène, le mélange est converti en oxide bleu 

Cet acide se combine avec les alcalis , les terres, et plu
sieurs oxides métalliques. Les sels qui en résultent sont 
appelés mol-) bdates. 

L'acide sulfurique dissout l'acide molybdique à l'aide de la 
chaleur. Cette dissolution,sans couleur lorsqu'elle est chaude, 
devient, en refroidissant, d'un bleu foncé qu'on ravive en la 
saturant avec la soude. En chauffant fortement cette dissolu
tion de l'acide molybdique dans l'acide sulfurique, l'acide 
s'évapore, et abandonne l'acide molybdique, qui reste. Cet 
acide est aussi dissous par l'acide hydrochlorique. La disso
lution, d'un vert jaunâtre pâle, devient bleue lorsqu'on la 
sature avec de la potasse. L'acide nitrique n'attaque point 
l'acide molybdique'. 

Cet acide forme, par sa combinaison avec la potasse, un 
sel sans couleur. · 

Il devient immédiatement bleu lorsqu'il est mêlé avec de 
la limaille d'étain et de l'acide hydrochlorique. 11 se préci
pite des flocons de la même couleur qui, par l'addition d'un 
excès d'.icide hydrochlorique, disparaissent au bout de 
quelque temps, et la liqueur devient alors d'une couleur 
brunâtre. 

Avec la dissolution de nitrate de plomb, il forme un pré
cipité blanc sobible dans l'acide nitrique. 

Par son mélange avec un peu d'alcool et d'acide nitrique, 
sa couleur n'est pas changée. 

Il produit un précipité blanc floconneux avec les disso
lutions de nitrate de'mercure, ou d'argent. 

Avec le nitrate de cuivre,, le précipité est verdàtre. 
Ceux qu'il forme avec les dissolutions de sulfate de zinc, 

d'hydrochlorates de bismuth, d'antimoine, d'or, de platine, 
et de nitrate de nickel, sont blancs, lorsque ces dissolutions 
ne contiennent pas un excès d'acide. 

Il prend, dans sa fusion avec le sous borate de soude y 

une couleur bleuâtre. 
Le papier trempé dans cet acide devient par son expo

sition au soleil, d'une belle Couleur bleue 3 . 

« Fnrholz, Griller,. IV, fisS. 
» Hatchett, Phi!. Trnns. I X X X V , 3*3. 
1 Viiucjutlin, Plïil. Wog.I, 283. 
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Quant à l'acide molybdt&ac ou oxide bleu de molybdène, 
il a été jusqu'à présent trop,peu examiné pour que j'aie rien 
à ajouter au petit nombre de faits que j'ai déjà établis en 
traitant du molybdène. 

S E C T I O N X V I I . 

De VAcide tungstique. 

Off peut se procurer l'acide tungstique par un procédé p ié P »ri i ion. 

dont nous sommes redevables à Bucholz. Ce procédé con
siste à mêler ensemble une partie de wolfram réduit en 
poudre, et deux parties de carbonate de potasse, et à tenir 
ce mélange pendant une heure en fusiou dans un creuset, 
en le remuant au besoin. On le verse ensuite dans un cône 
de fer. On réduit la masse en poudre, avant qu'elle soit en
tièrement refroidie , et l'on fait bouillir de l'eau sur cette 
poudre, jusqu'à ce que ce liquide décanté n'ait plus de saveur. 
Tous les lavages étant alors réunis, on ajoute à ces dissolu
tions aqueuses, de l'acide hydrochlorique jusqu'à ce qu'il n'y 
produise plus de précipité. Après avoir lavé le précipité, on 
le traite avec une dissolution bouillante de carbonate de 
potasse; on précipite de nouveau cette dissolution par l'acide 
hydrochlorique, et le précipité produit étant lavé et mis en 
digestion dans l'acide nitrique pour, en séparer jusqu'à la der
nière trace de potasse quùpourrait y adhérer encore, on 
le lave de nouveau, et ou le fait sécher. Dans cet état c'est 
l'acide tungstique pur. 

L'acide tungstique, ainsi préparé, est une poudre jaune propriétés, 

sans saveur, insoluble dans l'eau, et ne faisant éprouver 
aucun changement aux couleurs bleues végétales. Cet acide 
peut également passer au bleu, et quoique ne se dissolvant 
pas dans l'eau, il reste long-temps suspendu dans ce liquide 
qu'il rend d'une couleur jaune laiteuse. 

Les composés que l'acide tungstique forme avec les bases 
salifiables, ont été appelés tungstates. Les tungstates alcalins 
sont solubles et susceptibles de cristalliser. Les tungstates 
terreux, à l'exception du tungstate de magnésie et des 
tungstates d'oxides métalliques, sont insolubles. 
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»# . 
S E C T I O N X V I I I . 

De l'Acide columbique. 

D ' A P R È S les expériences de Hatcheit et de Berzelius r 

l'oxide blanc de tantale jouit des propriétés acides. Mais je 
n'ai rien à ajouter à ce que j'ai déjà dit du columbium , en 
traitant de ce métal. 

Telles sont, autant qu'elles ont pu être reconnues jusqu'à 
présent, les propriétés des 2 0 acides formés par l'union 
d'une base simple avec l'oxigène. La plus importante de ces 
propriétés est celle qu'ils ont de se combiner avec les diffé
rentes bases salifiables et de former des sels. Leurs propor
tions, dans ces combinaisons, dépendant du poids de leur 
atome , il pourra paraître utile de présenter ces poids autai/t 
qu'ils ont pu être déterminés; cest 1 objet du tableau qui 
suit : 

PARTIES COÏIST1TUÀHTES. A T O M E S POIDS POIDS 

d'un d'an 
A C I D E S . 

Môme 
A C I D E S . 

ailôme Môme 
B a i e . Oxigène de Base. de baie. d'acide. 

Azote- * · < 100 a85,8 , 5 
4 

1,75 6, 7S 
100 2 2 8 , 5 7 I 

5 
4 5 ,75 

4,73 H y p o n i t r e u x . . . . . 100 I 3 
5 ,75 
4,73 

Carbone. . 100 I a 
0 , 8 7 5 

3,75 
Bore . . . . 100 3 2 8 , 5 7 I a 0 , 8 7 5 a ,8;5 

Silicifjue . , . . , . •Silicium . . 1 0 0 100 1 2 1 

Fhosphorique. . . . Phosphore. 100 2 0 0 I 3 . , 5 4,5 
Phosphoreux. . . 

Phosphore. 
1-00 , 3 3 , 3 1 a 3,5 

Hy pop h ospli oreux.. 1 0 0 66,6 I 1 2 ,5 
Soufre. , . ipo i5o I 3 5 

1 0 0 IOQ I a 4 
Hyposiilfureiix. . . 100 5 o I 1 3 

Arsenic. . . 1 0 0 5 2 , 6 3 . I a,S 4,75 7 , s 5 o 
Arsenieux. . . . . . . 100 3 i . 6 ( , , 5 

4,75 
G,^5o 

Antimomque. , , . Antimoine. JOO 35,556 I a r>,6a5 7,6-w 
2 0 , 8 7 5 A n t i m o n i e u s . . . . 100 33,7 4 

7,6-w 
2 0 , 8 7 5 

Chrome . . 100 8 7 , 7 a I 3 3,5 ' 6,5 
Molybdène. I 10 5 o I 3 6 9 

3 3 , 3 I a . . 8 
Tungstique. . . . j Tungstène. 100 25 • I 3 I 1 • 5 
Columbique . . . . Columbium. i oo 5 , 5 1 1 18 J 9 
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A C I D E S C O M B U S T I B L E S.' 

G E N R E I I . — Acides combustibles. 

O N distingua autrefois les acides qui composent ce genre 
par la dénomination d'acides végétaux et acides animaux , 
parce qu'ils s'obtenaient, en presque totalité, des substances 
animales et végétales. Ces acides diffèrent essentiellement 
dans plusieurs propriétés particulières du genre d'acides 
précédens. 
. i. Les acides de ce genre, combinés avec la potasse, sont propriét^-

entièrement décomposés par distillation. Il s'en sépare ordi
nairement du charbon, et il se dégage une quantité considé
rable d'air inflammable pesant (gaz hydrogène carboné); 
il ne se produit, au contraire, aucune substance combus
tible, en exposant les antres acides à la chaleur *. 

2 . Tous ces acides contiennent au-moins deux substances 
combustibles simples comme base , tandis que dans les 
autres, il n'en existe jamais plus d'une. Ces deux substances 
sont toujours le carbone et l'hydrogène. Quelques-uns de 
ces acides contiennent également de l'azote, outre les deux 
combustibles simples. L'oxigène entre aussi ordinairement 
dans leur composition eu quantité considérable, mais peut-
être pas toujours; d'où il suit que la théorie de Lavoisier, 
sur la présence, nécessaire de l'oxigène comme principe 
acidifiant, ne leur est pas strictement applicable. 

3. Ces acides ne semblent pas suscesptibles de se com
biner avec des proportions différentes d'oxigène. Toutes les 
fois que la quantité de ce principe est changée, la proportion 
des autres parties constituantes change aussi. La terminaison 
de leurs noms ne devrait donc pas indiquer leur proportion 
d'oxigène; mais il faudrait, s'il est possible, la rendre entière
ment indépendante de celte p r o p o r t i o n * 

« 
1 II faut en excepter les. arides sulfureux et phosphoreux, don i la 

chaleur sépare du soufre et de l'hydrogène phosphore. 
» Les chimistes français qui fondèrent la nouvelle nomenclature, 

firent erreur en ce point. Ils donnèrent à quelques noms des acides 
combustibles, la terminaison en ique, comme s'ils étaient saturés 
d'oxigène -: et à d'autres la terminaison en eux . comme étant capa
bles de se combiner avec une dose additionnelle de ce principe. La 
vérité est qu'aucun d'eux n'est, strictement parlant, sature d'oxi
gène : car ils peuvent tous s'v unir en plus grande quantité; mais 
alors leur décomposition totale s'ensuit ; ils sont convertis en eau , 
en acide carbonique , etc. J'ai adopté le mode proposé pat M. Ché-
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nev ix , pour éviter toute ambiguïté. Je termine unique les noms de 
tons les acides combustibles, et cela sans rapporter cette terminai-
ton à la théorie. . ' 

DiviiiM» 4· I j E S acides combustibles peuvent être convenablement 
«MüNirei. subdivisés en quatre ordres, qu'on peut distinguer les uns 

des autres parles propriétés suivantes, savoir :, 
Les acides composant le premier ordre sont cristallisables., 

et ils peuvent être volatilisés par la chaleur sans éprouver 
de décomposition. 

Le second ordre comprend ceux de ces acides également 
cristallisables, mais qui ne peuvent être volatilisés sans dé
composition. 

Les acides appartenant au troisième ordre ne peuvent pas 
cristalliser. 

Le quatrième ordre consiste dans deux acides qui ne 
semblent pas susceptibles de former des sels permanens 
avec les bases, et qu'on doit, par cette raison, cousidérer 
comme des acides imparfaits. 

O R D R E I . Acides cristallisables et volatils. 

1 Acélique. 5 Camphurique. 
a Benzoique. 6 Bolétique. 
3 Succinique. y Subérique. 
4 Moroxilique. o Pyrotartarique. 

O R D R E II. Cristallisables, mais non volatih. 

1 Oxalique. 6 Kinique." 
2 Mellitique. 7 Saccholactique. 
3 Tartarique. 8 Urique. 
4 Citrique. 9 Lacoique. 
5 Rheumique. 

O R D R E III. Incristallisables. 

1 Maliquev 4 Lactique. 
2 Sorbique. 5 Zumique. 
3 Formique. 

O R D R E IV. Acides imparfaits. 

i Gallique. 2 Tannin. 

C'est dans cet ordre que nous décrirons ces acides, dans 
les sections qui vont suivre. 
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S E L ' A C I D E A C É T I Q U E . 

S E C T I O N P R E M I È R E . 

De F Acide acétique. 

C e t acide s'emploie dans trois états différens, qu'on a 
distingués les uns des autres par des noms particuliers. Dans 
celui de sa première préparation , on l'appelle vinaigre. 
Lorsqu'il a été purifié par la distillation, c'est le vinaigre 
distillé, ou Xacide acéteuac des chimistes ; et lorsque par des 
procédés particuliers, on est parvenu à le concentrer autant 
que possible, il prend la dénomination de vinaigre radical 
et en chimie celle A'acide acétique. 

i. Le vinaigre était connu bien des siècles avant la dé- vimiji 
couverte d'aucun autre acide, excepté seulement de ceux 
qui existent tout formés dans les végétaux. Moïse parle du 
vinaigre, dont il paraît que les Israélites, et d'autres nations 
de FOrient, faisaient habituellement usage dans un temps 
très-reculé. On l'obtient du vin, de la bierre, de l'aile et 
autres liquides semblables, qui comme tout, le monde sait, 

• ont une disposition à tourner à l'aigre, lorsque les vaisseaux 
qui les contiennent ne sont pas exactement fermés. Ainsi le 
vin, ou la bierre devenus aigres , sont précisément la même 
chose que le vinaigre. 

Boerhaave indique, pour la préparation du vinaigre, la 
' méthode suivante, qu'on assure être encore en pratique dans 

différens pays. 
On a deux grandes cuves de bois de chêne, ou banques,prÉpa,»^ 

dans chacune desquelles on place une grille de bois, ou 
claie, à la distance d'un pied du fond. On tient le vaisseau 
debout, et on met sur la claie un lit peu serré de jeunes 
branches fraîchement coupées de la vigne. On le remplit 
alors jusqu'à son ouverture, de tiges de grappes, commu
nément appelées râpes, et on le laisse entièrement ouvert. 

Ces deux vaisseaux étant ainsi disposés, on y verse le 
vin qu'on veut convertir en vinaigre, de manière qu'il y en 
ait un complètement rempli, et l'autre seulement à moitié. 
Au bout de 2 4 heures on achève de remplir ce dernier 
vaisseau avec la liqueur de celui qui était plein. a 4 heures 
après on vide celui-ci de la même manière, on continue 
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* On a publié, dans les Transactions phitosophicfues, pour 1^60, 
vol. V , p . 3 0 0 3 , le détail de la manière de faire le vinaigre en France. 
Elle est presqu'absolument la même que celle que nous avons dé
crite dans le texte. Les méthodes actuellement pratiquées en France 
se trouvent indiquées dans le 3 . e vol. des Elcmens de Chimie de 
l'Académie de Dijon , p . 6. Dans beaucoup d'endroits, on suit encore 
Je procédé dont nous venons de donner le détail. 

alternativement, et toutes les A 4 heures, ce transvasement 
de la moitié de la liqueur d'un vaisseau dans l'autre, jusqu'à 
ce que lu vinaigre soit fait. Dès le second ou le troisième 
jour, il se manifestera dans le vaisseau à moitié rempli un 
mouvement de fermentation, accompagné de chaleur qui 
augmentera par degrés de jour en jour. Dans celui qui est 
plein, au contraire, il n'y a pas de mouvement sensible, et 
comme chacun des vaisseaux est alternativement plein, à 
moitié, et en totalité, il en résulte que la fermentation est 
en quelque sorte interrompue, et renouvelée seulement de 
de deux jours l'un, dans chaque vaisseau. 

Lorsqu'on "s'aperçoit que ce mouvement a cessé entiè
rement, même dans le vaisseau qui n'est qu'à moitié plein > 
c'est une preuve que la fermentation est finie. On tire alors 
le vinaigre, et on le met dans des vaisseaux fermés qu'on 
place dans un lieu frais. Cette opération, qui exige ordinai
rement i 5 jours en hiver, est moins longue en été *. 

Il ne faut, pour la conversion du vin ou de la bierre en 
vinaigre, que le concours de l'air extérieur, une température 
de centigrades environ, et la présence d'une substance 
qui agisse comme ferment ; mais nous remettrons à pré
senter dans une autre partie de cet ouvrage , l'exposé de la 
théorie de cette conversion, pour ne nous occuper ici que 
de l'examen des propriétés de l'acide acétique. 

Friipriéidj. Le vinaigre est un liquide rougeâtre ou jaunâtre, d'une sa
veur et d'une odeur agréables. Sa pesanteur spécifique varie 
de I , o i 3 5 à I , o a 5 i . Il diffère aussi, dans ses autres pro
priétés, en raison du liquide qui l'a produit. Il est très-sujet 
à la -décomposition ; mais Schéele reconnut que lorsqu'on l'a 
fait bouillir pendant quelques instans , on peut le garder pen
dant long-temps sans qu'il éprouve auf une altération. Le vi
naigre contient, outre de l'acide acétique et de l'eau, plusieurs 
autres substances , telles que du mucilage, du tartre , une 
matière colorante , et souvent aussi deux, ou un plus grand 
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* Phillips, °n. lue Fliarmacopeeia Londinensis, p . j . 

nombre d'acides végétaux. Lorsqu'on Je distille à une tempéra
ture qui n'excède pas celle d e l'eau bouillante, jusqu'à ce qu'il 
en soit passé les 0,66 ou les o,83au plus, ces impuretés restent 
dans le surplus du liquide, et le produit dans le récipient est 
l'acide pur étendu deau. Le résidu de la distillation est en
core un acide liquide qui souvent laisse déposer des cristaux 
•de tartre. Mais l'acide, lors même qu'il a été ainsi distillé, 
n'est pas pur. Chenevix a fait voir qu'il retient encore 
une matière mucilagineuse ou extractive, et des traces d'une 
liqueur spiritueuse. 

M. Phillips nous apprend que dans la distillation du meil
leur vinaigre anglais de Drèche, d'une pesanteur spécifique 
de 1,0284 , il en passe d'abord un huitième de la pesanteur 
spécifique de 0 ,99712, et que 3 i grammes de cette portion 
du fluide distillé dissolvent de 29 à 32 centigrammes de car
bonate de chaux précipité. Les six huitièmes cjui passent 
après la première portion, ont une pesanteur spécifique de 
i,ooa3 ; et 3 i grammes de cette nouvelle portion du fluide, 
décomposent environ 5a centigrammes de carbonate de 
chaux précipité. 31 grammes d'acide fluide d'une pesanteur 
Spécifique de 1,007, dissolvent environ un gramme de car
bonate de chaux précipité, ou 894 milligrammes de marbre*. 

2. L'acide ainsi obtenu* est un liquide transparent, et sans A C I D E « C É T E U X . 

couleur comme l'eau, d'une saveur fortement acide, et d'une 
odeur agréable, qui diffère un peu de celle du vinaigre. C'est 
dans cet état qu'on l'appelle ordinairement acide acéteux , 
ou vinaigre distillé. 

L'acide acéteux, conservé dans des vaisseaux fermés, n'est 
pas susceptible de s'altérer. A une chaleur médiocre, il s'éva
pore complètement, et sans éprouver aucun changement 
dans ses propriétés. Il se congèle, en partie, par son expo
sition au froid. On en peut facilement séparer la portion ge
lée, qui consisteprestju'entièrement en eau; et par ce moyen, 
l'acide peut être amené à un haut degré de concentration. 
Plus l'acide est coucentré et plus il exige de froid pour sa 
congélation. Lowitz s'est assuré qu'à la température d e — 3 o * 
centigr., l'acide lui-même cristallise, ou se congèle, quelque 
concentré qu'il puisse être. 

3. Lorsqu'on distille dans une cornue de l'acétate de P R É P A R A T I O N « T 

L ' A C I D E DCETICRUA 
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• Me'm. Par. i ;S3 . 
» Arm. de Chira. X X V I I , 3 9 9 . 

cuivre en poudre, il passe d'abord un liquide à-peu-prè« 
incolore et presqu'insipide , et ensuite un acide très-con
centré. En continuant la distillation jusqu'à ce que le fond de 
la cornue soit rouge de feu , il n'y reste plus qu'une poudre 
de la couleur du cuivre. L'acide produit, recueilli dans le 
récipient, a une teinte légèrement verte, due à un peu de 
cuivre qu'il a enlevé avec lui; mais en le distillant de nouveau, 
à une douce chaleur, on l'obtient parfaitement transparent et 
sans couleur. Dans cet état, l'acide est extrêmement piquant 
et concentré. On le distinguait ainsi autrefois tpar les noms de 
vinaigre radical et -vinaigre de Vénus. 

Ce procédé était connu des alchimistes, et il avait été squ-
vent répété par les savans qui s'occupaient de chimie; mais on 
n'en considérait le produit que comme étant l'acide acéteux 
réduit à son plus grand état de concentration, jusqu'à l'époque 

S U P P D , É où Berthollet publia, en iy85 ses expériences sur cet acide. 
Ï Ï K Ï Ï J * ' ^ e t habile chimiste annonça que l'acide acéteux différait de l'a

cide acétique pat sa saveur, son odeur, ses affinités pour d'autres 
corps, et les composés qu'il forme avec eux. 11 observa que 
lorsqu'on l'a obtenu de l'acétate de cuivre par distillation, la 
poudre qui reste dans la cornue consiste principalement dans 
du cuivre à l'état métallique , d'où il supposa que l'acide 
acétique avait donné du pblogistique au cuivre } et en avait 
reçu de l'oxigène. Mais lorsqu'on cessa de reconnaître l'exis
tence dn phlogistique , cette théorie fut un peu altérée. On 
conclut que pendant la distillation , l'acide acétique enle
vait à l'oxide de cuivre son oxigène, qu'il S ' y combinait;et 
que, par conséquent, le vinaigre radical était l'acide acéteux 
combiné avec une dose additionnelle d'oxigène. C'est par 
cette raison que dans cet état on le nomma acide acétique. 

Les chimistes avaient généralement adopté cette tbéoiie, 
lorsque M. Adet, en rendant compte , en 1 7 0 , 8 , du travail* 
qu'il avait entrepris sur l'acide acétique, observa que le pro
duit de la distillation de l'acétate de cuivre n'est pas seule
ment de l'acide acétique et de l'eau, mais qu'elle fournit aussi 
de l'acide carbonique et du gaz hydrogène carboné, et que 
le résidu consiste eu cuivre et en charbon. Il trouva que 
l'acide acéteux n'absorbe point l'oxigène, lorsqu'on le distille 
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' Ann. deChirn. X X V I I I , I i 3 . 

» Tbid. X X X V I I I , p . 66. 

I L »° 

Sur de l'oxide noir (peroxide) de manganèse, et que l'action 
des acides acéteux et acétique, sur les métaux, est exacte
ment la même. Il conclut de ces expériences et de quelques 
autres semblables, que les acides acétique et acéteux ne dif
fèrent entre eux que dans leur degré de concentration. 

Ou considéra cette conclusion de M. Adet , comme ha
sardée, et son opinion comme trop précipitamment émise, 
parce qu'il n'avait ni répété, ni réfuté les expériences sur 
lesquelles Berthollet avait établi la sienne , et qu'il ne ren
dait pas raison de la différence frappante des deux acides 
entre eux, par la saveur et par l'odeur. La conclusion de 
M. Adet fut combattue par Chaptal, dont les expériences sur 
le même sujet furent publiées quelques mois après Il 
essaya de démontrer, ainsi que l'avait déjà fait Berthollet, 
que les acides acéteux et acétique, lors même qu'ils sont 
ramenés l'un et l'autre au même degré de force, ont des 
propriétés différentes, et qu'ils ne produisent pas les mêmes 
effets sur d'autres corps. Après les avoir soumis l'un et l'autre 
à l'action de l'acide sulfurique, et par la quantité de char
bon qui reste dans la cornue après les avoir distillés, à 
parties égales, dans leur état de saturation avec la potasse, 
il crut pouvoir assigner la cause de cette différence dans 
leurs propriétés à une moindre proportion de carbone dans 
l'acide acéteux que dans l'acide acétique. 

M. Dabit, de Nantes*, publia en 1800, sur l'acide acétique, 
une nouvelle série d'expériences dont les résultats lui pa
rurent devoir prouver que cet acide contient une plus grande 
proportion d'oxigène que l'acide acéteux. En distdlant un 
mélange d'acétate de potasse et d'acide sulfurique , il avait 
pour produit de l'acide acéiique. C'était, au contraire, de 
l'acide acéteux , lorsqu'à l'acide sulfurique il substituait l'a
cide hydrochlorique ·, mais il assure qu'en ajoutant à ce 
dernier mélange un peu de peroxide de manganèse, il ob
tenait de l'acide acétique. Il n'y eut, dans aucun de ces cas , 
production de gaz acide carbonique jusqu'à la fin de la dis
tillation. 

Enfin Darracq , après avoir répété les expériences de d e

p ^ v ° t l f 

àe* aVa* acide» 
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* "Darracq, Ann. de Chim. X L I , a6<j. 
• Jour, de Phys. LVL , 2 1 0 . 
? A a n . de Chim. X X X V I I , m . 

M. Adet , qu'il trouva parfaitement exactes, en fît un grand 
nombre d'autres nouvelles qu'il jugea les plus propres à 
éclaircir ce point de discussion, et toutes lui prouvèrent que 
les acides acéteux et acétique contiennent exactement la 
même proportion d'oxigène. Il essaya ensuite de vérifier 
l'opinion de Chaptal, relativement à la proportion du car
bone dans chacun de ces acides S i , après avoir combiné 
avec la potasse ou la soude, des quantités égales d'acides 
acéteux et acétique, on distille, après les avoir fait sécher, 
Jes sels qui en résultent, on obtient les mêmes quantités de 
charbon et la même quantité d'autres produits. Les deux 
acides, ramenés à la même pesanteur spécifique, forment 
précisément les mêmes sels avec toutes les bases alcalines 
et terreuses. Enfin l'acide acéteux devient, par degrés, acide 
acétique en le distillant, à plusieurs reprises, sur du chlo
rure de calcium; et dans ce cas, il ne se développe aucune 
substance gazeuse quelconque. D'après ces faits, il n'est plus 
possible de douter de l'identité parfaite des deux acides, et 
que les différences apparentes que l'on remarque entre eux, 
ne soient dues à la grande quantité d'eau dont l'acide acéteux 
est étendu, ainsi qu'à la matière mucilagineuse qu'il retient 
encore *. 

Proust avait aussi obtenu des résultats semblables de ses 
expériences sur l'acide acétique , et il en avait tiré les mêmes 
conclusions , avant que le Mémoire de Darracq lui eût été 
Connu ". Ainsi désormais le terme acide acéteux doit être, 
ou entièrement abandonné par les chimistes, ou employé 
dans un sens différent de celui qui lui avait été appliqué. 

Propriétés. 4· L'acide acétique est transparent et sans couleur comme 
Peau. Il a, dans son état à'acide acéteux, une odeur aroma
tique particulière; mais lorsque l'acide acétique concentré 
est préparé à la manière ordinaire, il a une odeur d 'em-
pyreurae mêlée avec celle naturelle du vinaigre, ce qui est 
dû à la petite portion d'huile formée pendant l'opération 3 . 

On peut encore obtenir l'acide acétique concentré, en 
distillant un mélange de A parties d'acétate de potasse, et de 
4 parties d'acide sulfurique, jusqu'à ce que l'acide acétique 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D Ê l ' A C I D E A C E T I Q U E . 

passe dans le récipient. Pour séparer ensuite la portion d'acide 
sulfurique qu'il peut avoir retenue, on le rectifie en le distillant 
sur de l'acétate de barite. L'acide qui passe alors cristallise 
dans le récipient. Cette méthode, indiquée d'abord par dif-
férens chimistes, a été perfectionnée par Lowitz, de Péters-
hourg. 

La pesanteur spécifique du vinaigre distillé varie de i ,007 
à i,ooo,5; mais celle du vinaigre radical, qui est beaucoup 
plus concentré, s'élève jusqu'à 1,080 *. Dans cet état, il est 
extrêmement acre et piquant. Appliqué sur la peau, il la 
rougit, et la corrode dans très-peu de temps. II est éminem
ment volatil. Chauffé à l'air, il s'enflamme si rapidement, 
qu'on serait tenté d'y soupçonner la présence d'éther. Il s'unit 
avec l'eau en toute proportion; et lorsque l'acide est concen
tré, ce mélange développe une grande quantité de chaleur. 

Ce n'est pas la pesanteur spécifique de l'acide acétique Fara 
qui pourra nous servir à déterminer son degré de force. La 
pesanteur spécifique est à son maximum, lorsque le liquide 
est un composé de 1 atome acide-H 3 atomes d'eau, et cette 
pesanteur spécifique est moindre, soit que la proportion 
d'eau augmente ou diminue. Cette pesanteur spécifique est 
à-peu-près la même pour l'acide formé de 1 atome d'acide 
réel-)- 9 £ atomes d'eau. La table qui suit, dressée principa
lement d'après les expériences de Mollerat*, présente la pe
santeur spécifique de l'acide acétique de différens degrés de 
force. 

1 Richter, Gehlen's J O U R . IV, M . 

• Ann. deChün. L X V I U , 88. 
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Acide 

I >+> 

Eau. 

4 
5 — 
6 •+ 
7 
9 l 

d'acide. 

1 0 0 

L O O 

1 0 0 

1 0 0 

1 O 0 

1 0 O 

1 0 0 

L O O 

1 0 0 

L O O 

1 0 0 

d'eau. 

14,78 
a5,2i 

37.99 
48,43 
5a, g4 

7 ' . 9° 
83,o,o 

116 , a 5 
127,73 
166,34 

P E S A H T E T E 

spécifique. 

1 ,o63o 
1,0742 
1,0770 

i , ° 7 g i 
1,0800 
1,0763 
1,0742 
1,0728 
i,r>658 
i , o63 7 

i,o63o 

5. L'acide de la pesanteur spécifique i,o63 est le plus fort 
qu'on puisse se procurer ; il cristallise à la température de 
i3° centigrades; et les cristaux se fondent lentement, lors
qu'ils sont chauffés à la température d'environ 23° centi
grades. 

Gourfenvaux avait observé depuis long-temps, que les der
nières portions d'acide acétique, qui passent dans la distilla
tion, étaient susceptibles de cristalliser à un degré de froid 
médiocre. Lowitz proposa un moyen très-ingénieux d'obtenir 
cet acide à l'état de cristaux. Après avoir réduit en pâte du 
vinaigre distillé avec du charbon bien brûlé, il expose le mé
lange à une température qui n'excède pas ioo° centigr. La 
partie aqueuse s évapore, et l'acide reste. Par une chaleur 
plus forte, l'acide lui-même est séparé dans un très-grand état 
de concentration. En répétant ce procédé, on peut l'obtenir 
en cristaux. Le procédé de ce chimiste est plus récent, et sous 
tous les rapports il est préférable. 

II. L'acide acétique ne peut être décomposé qu'à une forte 
chaleur rouge. Chenevix fit passer cinq fois successive
ment cet acide à travers un tube de porcelaine rouge de feu, 
sans être ainsi parvenu à le détruire entièrement; mais lorsque 
le tube est rempli de charbon, la décomposition est complète. 

Il est probable que tous les soutiens de combustion auraient 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E L ' A C I D E > C É T I Q U E . i49 

de l'action sur l'acide acétique à une température élevée, 
puisque tous peuvent s'unir avec l'une ou l'autre de ses par
ties constituantes; mais à cet égard il n'a pas été fait d'expé
riences assez précises. A-la-vérité , il serait difficile d'établir 
une distinction entre l'effet de l'action de la chaleur, et celui 
de l'influence du soutien de combustion. 

III. On n'a point cherché à recqnnaître l'action des com
bustibles simples acidifiables, sur l'acide'acétique; mais il est 
vraisemblable qu'il ne résulterait aucun fait important de cet 
examen. 

Cet acide, capable d'oxider le fer, le zinc, le cuivre, le 
nickel çt l'étain, n'attaque point l'or, l'argent, le platine,le 
mercure, le bismuth, le cobalt, l'antimoine et l'arsenic. On 
n'a point examiné s'il produit quelqu'effet sur le tellure, le 
tungstène, le molybdène, l'urane, le titane et le chrome. 

IV. L'acide acétique forme, en se combinant avec les bases ACé t»ie». 

salifiables, des composés connus sous le nom d'acétates. Ces 
sels sont tous, sans aucune exception, solubles dans l'eau. 

Lorsqu'on distille les acétates métalliques dans une cornue, rj;st;ii«(îoi 

à une chaleur graduée, mais constamment maintenue aussi ¡^"2^ 
faible que possible, il passe de l'acide acétique étendu d'eau, 
et un liquide inflammable particulier, auquel Chenevix a 
donné le nom d'esprit pyro-acétique. La base métallique reste 
dans la cornue mêlée avec du charbon, et il se développe un 
mélange de gaz acide carbonique et hydrogène carboné. La base 
est ordinairement réduite à l'état métallique, et cette réduction 
s'opère d'autant plus difficilement, que la quantité d'esprit pyro
acétique formé est plus considérable. Ou a présenté, dans la 
table qui suit, les résultats tels que les a obtenus Chenevix, 
delà distillation de sept acétates métalliques à l'état de pureté. 
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Los acétates de potasse et de soude fournissent une pro
portion plus considérable d'esprit pyro-acétique, qu'aucun des 
acétates métalliques. 
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Le produit liquide de la distillation de l'acétate de barite 
consiste en entier dans cet esprit, sans aucun mélange d'a
cide quelconque. 

Cet esprit pyro-acétique est exactement le même , relati- Eiprit 

vement à ses propriétés, de quelqu'acétate qu'il ait été obtenu : py r o - a c e U î U 0 

aucun autre genre de sels essayés, tels qu'oxalates , l an rates, 
citrates, ne donne l'esprit pyro-acétique pour produit. L'acide 
acétique n'est point converti dans cet esprit par la chaleur. 
Chenevix fit passer la même proportion d'acide acétique, 
cinq à six fois à travers un tube de porcelaine rouge de feu-, 
cet acide fut décomposé en partie. La licjiieur devint brune, 
et sa pesanteur spécifique élait diminuée; et il resta dans 
la cornue une portion considérable de l'acide qui n'avait 
éprouvé aucune altération ; mais si le tube de porcelaine con
tient du charbon, l'acide est détruit par une seule transmis
sion à travers ce luLe, et il ne se produit autre chose que de 
l'eau et des gaz acide carbonique et hydrogène carboné. 

L'esprit pyro-acétique est un liquide parfaitement blanc S E S propriit; 

et limpide Sa saveur, d'abord acre et chaude, devient fraîche, 
et en quelque sorte urineuse. 11 a une odeur particulière , que 
Chenevix compare à celle d'un mélange de menthe poi
vrée, et d'amandes améres. Sa pesanteur spécifique , lorsqu'il 
est le plus pur possible, est 0,7864. H brûle avec une flamme, 
blaoche extérieurement, et d'un beau bleu en dedaus^ t il ne 
laisse pas de résidu après la coinbusiinn. 11 bout à la tempé
rature de 7 4° centigrades. 11 se mêle à l'eau, à l'alcool et aux 
huiles volatiles essayées par Chenevix , en toute propor
tion. Il se mêle aussi en toute proportion avec l'huile d'o
live à chaud; mais dans de certaines proportions seulement 
avec cette huile à froid. Il dissout le soufre et le phosphore 
en petites quantités, et c'est un excellent dissolvant du cam
phre. La cire et le suif s'y dissolvent à chaud ; mais une par
tie de ces substances s'en sépare à mesure que la dissolution 
refroidit, et néanmoins lYau y donne encore lieu à un préci
pité considérable. II dissout là potasse, et la liqueur prend 
une couleur plus foncée; mais en la distillant on en obtient 
de nouveau l'esprit pyro-acétique, sans qu'il ait éprouvé d'al
tération. Mêlé avec de l'acide sulfurique, il noircit, il est dé
composé, et le charbon formé est plus abondant. Avec l'acide 
nitrique, la liqueur devient jaune, et les propriétés de l'esprit 
sont altérées; il se produit de l'acide oxalique. L'acide hydro-
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rhlorlque donne une couleur brune à l'esprit pyro-acétiqne. 
En le distillant avec cet acide, il se produit une combinai
son, et il se forme une substance dont les propriétés diffèrent 
beaucoup de celles de l'éther hydrocblorique. D'où il paraît 
résulter que les propriétés de l'esprit pyro-acétique lui sont 
propres, et qu'il se distingue entièrement par elles de l'al
cool, des éthers et des huiles volatiles; il mérite, en consé
quence , une place particulière parmi les composés combus
tibles \ 

Ptrtiej V. Les premières expériences pour reconnaître la compo-
'"' de*' " sition de l'acide acétique, furent faites par le docteur Higgins. 
- ld l !*"''ï1" ! Après avoir décomposé l'acide acétique en distillant l'acétate 

dépotasse , il recueillit et examina les produits *-. mais à 
cette époque la science de la chimie n'était pas assez avancée 
pour que nous puissions bien juger de l'exactitude des résul
tats d'une semblable analyse. Le sujet a été repris plus ré
cemment, d'abord par Gay-Lussac et ïhénard , et depuis par 
Berzelius. Gay-Lussac et Thénard brûlèrent un mélange d'a
cétate de barite et de chlorate de potasse. L'acide fut entiè
rement converti en eau et en gaz acide carbonique. En exa
minant les produits gazeux, et la quantité d'acide acétique dé
composé étant connue, ils se trouvèrent en état d'évaluer ses 
parties constituantes 3 . Berzelius fit son analyse de l'acide 
acétique d'après les mêmes principes de la théorie. Mais il 
eut beaucoup de peine à se procurer le sel sur lequel il opéra, 
entièrement privé d'eau +. .Nous allons présenter ici, d'après 
ces chimistes, la composition de l'acide acétique. 

Hydrogène. Carbone. Oxigène. Acide. 

Gay-Lussac . . . . 5,62g —t- 50,224 4 - 44,147 = 10a 
Berzelius 6,35 —t- 4^,83 -t- 46,82 szz 100 

Si nous considérons le résultat de Berzelius comme se 
rapprochant le plus de la vérité, il s'ensuit que l'acide acé
tique est formé de 

3 atômeshydrogènepesant o,3j5 
4 ici. . . carbone 3,000 
3 ici. . . oxigène 3,000 

* Chenevix, Ann, de Chim. LXIX, 5. 
* l i iggins on acetcus acid, p. a6. 

s Recherches physico-chimiciiies. II , 3o8. 
* Annals of Philosophy. IV , 3a3. 
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S E C T I O N I I . 

De P Acide benzoïque. 

I. L E B E N J O I N , ou B E N J A M I N , ainsi qu'on l'appelle quelque- Histoire, 
fois, est une espèce de résine qui nous vient des Indes orien
tales. Ou la retire, suivant le docteur Dryander, du styrax 
benzoe, arbre qui croît dans l'île de Sumatra. Cette substance 
consiste en partie dans un acide particulier, dont Biaise de 
Vigenere donna, dès 1608, la description dans son Traité du 
feu et du sel, sous la dénomination de fleurs de benjoin , 
parce qu'il l'obtint par sublimation de la racine qui porte ce 
nom. On l'appela depuis acide benzoïque. 

1. Pour obtenir cet acide par le procédé le plus ordinaire, Prépiratid». 
on met du benjoin, grossièrement pulvérisé, dans un pot de 
terre, à l'ouverture duquel on ajuste un cône de papier épais. 
On place ce pot , ainsi disposé, sur un bain de sable chauffé 

* Annals of Philosopby. V, 174. 

C'est donc un composé de 10 atomes, et le poids d'une mo
lécule intégrante de ce composé est 6,355. La constitution 
des acétates confirme l'évaluation de ce poids. D'après l'ana
lyse par Berzelius, des acétates de chaux et de plomb *, on a 

Acétate de chaux. 

Acide acétique. . 100 . . . . 6,6i5 
'Chaux 54,8 . . . . 3,625 

Acétate de plomb. 

Acide acétique 100 . . . . 6,43a 
Oxide jaune de plomb. . 217,662 i4 

Le nombre équivalent pour l'acide acétique, suivant l'ana
lyse du premier de ces sels , est 6 ,615 , et d'après celle du 
second, de 6,43a. Or , comme il est probable que ni l'un 
ni l'autre de ces sels n'était absolument privé d'eau, nous 
pouvons considérer comme suffisamment rapprochée la 
coïncidence entre le poids d'un atome d'acide acétique que 
l'analyse de ces sels indique, et le poids donné par l'analyse 
de l'acide acétique. 
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modérément ; l'acide benzoï jne se sublime et s'attache au 
papier qu'on enlève alors pour lui en substituer un autre, 
et ainsi successivement. Cette méthode était ennuyeuse et 
difficile. Il n'éîait guère possible d'éviter que la chaleur agis
sant trop fortement sur le benjoin , il ne se volatilisât un peu 
d'huile empyreumatique, et que la pureté de l'acide sublimé 
n'en fût altérée. Neuman proposa d'humecter le benjoin d'al
cool, et de le distiller ainsi dans une cornue à une douce 
chaleur. L'acide passe immédiatement après l'alcool, en partie 
cristallisé, et partie en consistance de beurre '. Geoffroy s'as
sura, en 1 7 3 8 , qu'en faisant digérer du benjoin pulvérisé 
dans de l'eau chaude, ce liquide en prenait une portion qu'il 
déposait en cristaux par le refroidissement. Scheele publia, 
en 1 7 7 ^ , un procédé différent, auquel on donna généralement 
la préférence, comme plus facile et plus propre qu'aucun de 
ceux dont on s'était déjà servi, à produire une grande quan
tité d'acide. Ce procédé consiste * à opérer de la manière sui
vante. On verse d'abord sur quatre parties de chaux vive 
douze parties d'eau; et lorsque l'ébulli':on a cessé, on y en 
ajoute successivement quatre-vingt-seize autres. On met alors 
douze parties de benjoin réduit en poudre très-fine dans une 
bassine étamée , on verse dessus d'abord six parties environ 
du lait de chaux qui vient d'être préparé , et ensuite tout le 
reste peu à peu, et en remuant convenablement pour faciliter 
et bien opérer le mélange. Si l'on versait à-la-fois toute l'eau 
de chaux sur le benjoin, au-licu de s'y mêler, elle le coagu
lerait, et se formerait avec lui en masse. On fait bouillir le 
tout à un feu doux pendant une demi-heure, en agitant con
tinuellement le mélange. On le retire alors du feu, et on le 
laisse déposer pendant une heure. On décante dans un vais
seau de verre la liqueur limpide surnageante; on jeté sur le 
résidu dans la bassine quatre-vingt-seize parties d'eau pure; 
on fait bouillir pendant une demi-heure, on retire alors la li
queur du feu, on la laisse reposer, et on décante celle qui 
surnage pour l'ajouter à la première. On traite encore 
ainsi de nouveau le résidu, qu'on met ensuite sur un filtre où 
on le lave à plusieurs reprises avec de l'eau chaude. Dans 
cette opération, la terre calcaire se combine avec l'acide du 

* Nenman's Chemistry, p . 2Ç)4-
* Schéele. I , ia4-
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• Hatchett's AdditionalExperiments on Tannin. Fhil. Trans. i8o5. 
» Cette odeur est due à une petite portion d'huile empyreumatirrue 

rui adhère à l'acide. Giesse l'a obtenu absolument inodore. Voyez 
>hil. Mag. X I V , 3 3 T . 

3 Hassenfratz , Ann. de Chim. X X V I I I , i r . 
* Morvean , F.ncycl. méthod. chim, I , 44· 
? Lichtenstein. 

benjoin , et le sépare des particules résineuses de cette sub
stance. L'eau de chaux dissout un peu de résine, ce qui lui 
donne une teinte jaune. On réunit ensemble les liqueurs dé
cantées et celles de lavage ; et après avoir réduit, par l'éva-
poration, la liqueur totale à vingt-quatre parties, on la dé
cante dans un autre vaisseau de verre. 

Lorsqu'elle est refroidie, on verse dans la liqueur de l'acide 
hydrochlorique,en la remuant continuellement jusqu'à ce qu'il 
ne se forme plus de précipité, ou jusqu'à ce que la masse ait 
acquis une saveur légèrement acide. L'acide benzoïque qui 
était tenu en dissolution par la chaux, est précipité sous la 
forme d'une poudre fine. 

Hatchett a observé qu'en faisant digérer du benjoin dans 
de l'acide sulfnriquc, il se sublime une grande quantité d'acide 
benzoïque en beaux cristaux. Par ce procédé, le plus simple 
de tous, on obtient l'acide à l'état de pureté. Il mérite donc 
principalement l'attention de ceux qui le préparent en grand ' . 

2 . L'acide benzoïque, ainsi obtenu, est une poudre blan-p r o p r; é l^,. 
châtre, fine, légère, d'une saveur sucrée et tant soit peu 
amère; son odeur est peu forte , mais particulière et aroma
tique a . Cette substance n'est pas cassante, elle a, au con
traire, une sorte de ductilité ; sa pesanteur spécifique est de 
0,657 . 3 L'acide benzoïque affecte difficilement l'infusion de 
violette, mais il rougit celle de tournesol, et spécialement à 
chaud 4 . 

L'acide benzoïque est volatilisé par la chaleur ; il répand 
alors une forte odeur , qui provoque la toux. Chauffé au 
chalumeau sur une cuiller d'argent, il fond , devient fluide 
comme l'eau, et s'évapore sans s'enflammer. 11 ne brûle que 
lorsqu'il est en contact avec la flamme, et alors il ne laisse 
point de résidu. Si on le met sur des charbons ardens , il 
s'exhale en une fumée blanche; si, lorsqu'il est fondu, on le 
laisse refroidir , il se durcit , et il se forme à sa surface une 
croûte rayonnée ! . Distillé à vaisseau clos , il se sublime en 
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grande partie sans être altéré ; mais il s'en décompose une 
portion, qui est presque entièrement convertie en huile et 
en gaz hydrogène carboné. 

3 . Cet acide n'est pas altéré par son exposition à l'air. II 
faut 2 0 0 parties d'eau froide pour dissoudre une partie de 
l'acide 1 , et une partie n'exige pour sa dissolution que »4,5 
parties environ d'eau bouillante *. 

II. Les soutiens simples de combustion non plus que les 
combustibles simples, n'ont aucune action sensible sur l'acide 
benzoïque, à la température ordinaire de l'atmosphère, au
tant qu'on a pu s'en assurer; mais il n'a été fait que très-peu 
d'expériences à ce sujet. 

III. L'acide benzoïque se combine avec les alcalis, les 
terres , et les oxides métalliques. On distingue ces combi
naisons par le nom de benzoates. 

Les benzoates alcalins sont solubles dans l'eau ; il en est 
de même des benzoates de barite, de strontiane et de ma
gnésie. Ceux d'alumine , d'yttria et de chaux , ne se dissol
vent qu'en petite quantité dans ce liquide. Parmi les sels 
métalliques , ceux de tellure, de mercure et de fer sont les 
seuls qui forment des précipités insolubles, lorsqu'on les 
mêle avec le benzoate d'ammoniaque. Le tellure et le mer
cure sont précipités en blanc , le fer en orangé. Berzelius î 

a proposé le benzoate d'ammoniaque, comme uu excellent 
agent pour précipiter le fer, et le séparer d'autres corps avec 
lesquels il peut être uni. Cette méthode, d'après les expé
riences de Hisinger , paraît bonne ; mais il faut que le fer 
soit à l'état de peroxide, et que le liquide ne soit pas avec 
excès d'acide *. 

IV. L'acide sulfurique concentré dissout l'acide benzoïque 
sans production de chaleur, ni aucun autre changement, si ce 
n'estqu'il prendune légère teintebrune.En ajoutantde l'eau à 
cette dissolution, l'acide benzoïque s'en sépare, et se coagule 
à la surface sans être altéré en aucune manière s . L'acide 
nitrique, ainsi que l'acide sulfureux, présentent les mêmes 

' Fuchotz, Gthlen's Journal for die Cliemie, Pliysifc und Miné
ralogie. IX ,3- io . 

1 lincho!/., ibid. 
' AfhamHirtgar. I , i j i . 
< Ibid. 111, iGa. 
* Lichtensiein. 
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phénomènes. L'acide hydrochlorique , le chlore et l'acide 
phosphorique , ne dissolvent point l'acide benzoïque. L'acide 
acétique le dissout à chaud précisément comme cela a lieu 
avec l'eau ; mais ce qu'il en a pris cristallise de nouveau 
par le refroidissement de l'acide *. 

Il se dissout en très-grande quantité dans l'alcool, qui l'a
bandonne et le laisse précipiter par une addition d'eau. L'al
cool bouillant peut en prendre une quantité égale à son 
propre poids*. 100 parties d'alcool absolu dissolvent à peine, 
à froid , 56 parties d'acide benzoïque. 

On fait quelquefois usage de cet acide en médecine ; mais 
beaucoup moins fréquemment aujourd'hui qu'autrefois. 

V. Berzelius a fait avec beaucoup de soin , l'analyse de Partiel 

l'acide benzoïque 3 , il l'a trouvé composé de «msiituuiei 

H y d r o g è n e . . . . 5 , iGou 6 atomes = 0,75 
Carbone 7 4 , 4 ' . . . i5 = 11,25 
Oxigène 3 0 , 4 3 . . . 3 '. = 3 , 0 0 

1 0 0 , 0 0 i5 ,oo 

Suivant cette analyse,l'acide benzoïque contient 24 atomes, 
et le poids de l'une de ses molécules intégrantes est i 5 . La 
composition du benzoate de plomb concorde très-bien avec 
cette détermination ; il est formé, d'après l'analyse que Berze
lius en a faite 4 , de 

Acide b e n z o ï q u e . . . . . 1 0 0 . . . . 14 , 893 
Oxide jaune de plomb g 4 . . . . i4 

Le nombre équivalent pour l'acide benzoïque dans ce sel, est 
i4,8g3 , qui ne diffère pas de 1 pour 100 du nombre obtenu 
par l'analyse de l'acide lui-même. 

La nature acre de la fumée que le suif émet à une tem- Add» 

pérature élevée, avait porté dès longtemps les chimistes à , B b a [ :"t u*' 
soupçonner l'existence d'un acide dans cette substance ; 
mais Grutzmacher est le premier qui en ait traité particu
lièrement dans une Dissertation de oesium medulld, publiée 
en 1748 5 . M. Rhades en fit mention en 1753 , Segner en 
1754 ; et Crell présenta, dans deux dissertations insérées 

1 Lichtenstein. 
2 Wenzell 's Vcrwandtschaft, p. 3oa. 
* Armais of Philophy. V, 1S1 • 
< Jbid. 
* Leonhardi. 
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dans les Transactions Philosophiques, pour 1780 et 178a , 
l'exposé complet des propriétés de cet acide, qu'on appela 
d'abord acide de la graisse, et auquel on a donné depuis 
le nom d'acide sébacique. 

Mais à l'époque où ces chimistes se livrèrent à ces expé
riences , on ne connaissait pas assez les propriétés caracté
ristiques des différens acides pour pouvoirles distinguer avec 
précision les uns des autres. Thénard ayant entrepris , en 
1 8 0 1 , un travail sur ce sujet, et essayé tous les procédés 
suivis jusqu'alors, pour se procurer cet acide , il trouva que 
les acides , qu'avaient obtenus Crell et Guyton Morveau , 
étaient ou l'acide acétique , ou celui employé dans l'opéra
tion ; il reconnut cependant l'existence d'un acide particulier 
qui se formait pendant la distillation du suif, et il l'appela 
acide sëbacique. Les expériences de Thénard furent répé
tées , en 18o4 , par M. Rose, qui en obtint des résultats sem
blables , et se trouva d'accord avec le chimiste français dans 
toutes les observations *. 

Le sujet fut bientôt après repris par Berzelius qui , dans 
une dissertation intéressante, publiée en 1 8 0 6 , prouva 
quel'acide sébacique de Thénard n'est autre chose que l'acide 
Lenzoïqne accompagné d'une substance inconnue , provenant 
de la graisse , qui altère quelques-unes des propriétés de 
l'acide , mais dont on peut le dépouiller entièrement, par 
des précautions convenables 3 . Il n'existe donc point, autant 
que cela nous est connu jusqu'à présent, d'acide auquel le 
nom d'acide sébacique puisse être appliqué. 

S E C T I O N M . 

De F Acide succinique. 

ïiiitoïre. I. L ' A M B R E estunesubstancebienconnue,decouleur brune, 
qui se trouve dans la terre à quelque profondeur, et sur les 
côtes des mers de plusieurs contrées. Cette substance in
flammable , transparente , d'une consistance assez dure , et 
susceptible de poli , était d'un usage bien précieux chez le» 

» Gehlen's Jour. I I I , 170. 
* Afhandlmgar. I , 130. 
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anciens , qui s'en servaient comme ornement et comme mé
dicament. On en obtient, en la distillant, un sel volatil dont 
parle Agricola sous le nom de sel d'ambre, mais dont la 
nature resta inconnue pendant long-temps. Boyle découvrit 
le premier que ce sel était un acide 1 ; on l'appela acide suc 
cinique, de succinum , dénomination latine de l'ambre. 

M. Pott semble avoir été le premier chimiste qui ait en
trepris une suite d'expériences surla recherche des propriétés 
de l'acide du succin , et qui démontra , par les résultais qu'il 
en obtint, qu'il était différent de tout autre ' . 

I . On prépare l'acide succinique en distillant au bain de P R E P I R I T Î O A . 

sable dans une cornue, à un feu gradué, de l'ambre pulvérisé 
remplissant la cornue à moitié de sa capacité , et recouvert 
de sable sec. Il passe d'abord un phlegme insipide , puis 
un acide faible qui es t , suivant Schéele , l'acide acétique 3 . 
L'acide succinique se volatilise ensuite, et s'attache au col 
de la cornue. Si l'on pousse plus loin la distillation , il vient 
à la fin une huile brune épaisse, dont la saveur est acide 4 . 

L'acide succinique est mêlé d'abord avec une certaine 
uantité d'huile. Il peut être rendu passablement pur en le 
issolvant dans l'eau chaude, et en filtrant la dissolution sur 

un peu de coton préalablement humecté d'huile d'ambre. 
Cette substance retient la presque totalité de l'huile , et la 
dissolution passe claire. On en obtient alors, par une éva-
poration conduite avec ménagement, l'acide cristallisé; et 
en répétant cette opération, on parvient à l'avoir suffisam
ment pur. Guyton-Morveau a fait voir qu'on peut le mettre 
à l'état de pureté parfaite , en le distillant avec de l'acide ni
trique en proportion convenable, et en ayant soin de modérer 
assez le feu pour éviter que l'acide succinique ne se sublime 5, 

a. Les cristaux d'acide succinique sont blancs, transpa- P W P « î * " » * 
rens, brillans, d'une forme prismatique triangulaire feuilletée. 
Leur saveur est acide ; ils rougissent la teinture de tournesol, 
et n'affectent que très-faiblement celle de violette. 

Ces cristaux ne peuvent être sublimés que par une très-
forte chaleur : celle du bain-marie ne suffit pas pour opérer 

• Boyle , atiregc par Shaw I I I , 3fig. 
• Mem. Rerl. 1 ^53; et Lewis's edition of Xeuman's Chemistry, p . 237. 
* fler^marTs notes on Schef'fer. 
* Ann. de Chim. XXIX , i65. 
» Ibid. 
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1 Pott . 
1 lust . Chero. § 1 2 . 
3 De succino. 
* Morveau , Encycl. me'th. I , 7a. 
5 Weruel ' s Verwandtschaft, p . 3o5. 
' Pott . ' Annals of Philosophy, V , 9 g . 

cet effet. Chauffés au bain de sable, ils fondent, se subliment, 
et se condensent à la partie supérieure du vaisseau ; mais le 
charbon qui reste, prouve qu'ils sont en partie décomposés *. 

3 . Il faut, suivant Spielman g6 parties d'eau, à la tem
pérature de io° centigr., pour dissoudre une partie d'acide 
succinique; à celle de i a ° , a4 parties d'eau suffisent, et 2 
seulement, d'après Stockar de JNeuforn, lorsque l'eau est 
bouillante 3 . Mais alors il s'en cristallise la plus grande partie 
par refroidissement; et cependant Roux assure que cette eau 
ainsi refroidie, retient encore une quantité d'acide plus grande 
que celle que l'eau froide en peut dissoudre + . 

240 grammes d'alcool bouillant, dissolvent 177 grammes 
d'acide succinique; mais il cristallise de nouveau, à mesure 
que cette dissolution refroidit 5. 

4- L'acide sulfurique dissout l'acide succinique à l'aide de 
la chaleur ; mais il ne paraît pas qu'il le décompose. La même 
observation s'applique à l'effet que produit sur lui l'acide ni
trique. L'acide hydrochlorique l'attaque faiblement à froid; 
mais à chaud il y a coagulation du tout en consistance d'une 
ge lée 6 . 

5. Les composés que forme cetacide avec les alcalis, les acides, 
les terres et les oxides métalliques, ont reçu le nom de succina
tes. Les succinates alcalins sont solubles dans l'eau; il en est de 
même des succinates terreux, à l'exception du succinate de 
barite; d'où il suit que la barite est la seule terre qui puisse 
être précipitée d'une dissolution neutre parle succinate d'am
moniaque. Ce succiuateprécipite aussi le mercure et le plomb. 
Il sépare le fer de toutes dissolutions, pourvu que ce métal 
s'y trouve à l'état de peroxide, et qu'il n'y ait pas excès d'acide. 

F I R T Î E I 6 L'acide succinique a été analysé avec beaucoup de préci-
U U T I U A T E I : s j o n B e r z e i j u s 7 _ j] e s t composé , d'après ses expériences,de 

H y d r o g è n e . . . . . . 4 , 5 1 2 ou 2 atomes = o,25 
Carbone 4 7 , 6 0 0 . . . 4 3 

Oxigène 4 7 , 8 8 8 . . . 3 : 3 

100,000 6,20 
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Il est formé, suivant cette analyse, de g atomes, et le poids 
de sa molécule intégrante est 6 , 2 5. 

La composition du succinate de plomb, telle qu'elle a été 
déterminée par Beraelius , se rapporte presque exactement 
avec ce poids; car il considère ce succinate comme consistant 
en 

Acide succinique I . . . 100 6,26 
Oxide jaune de plomb 233,62 14 

Le nombre équivalent pour l'acide succinique est, d'après 
ceux-ci, 6,2.6; ce qui diffère à peine de 6 , a 5 , nombre déter
miné par l'analyse de l'acide. 

La seule différence entre les acides succinique et acétique, 
relativement à leur composition, consiste en ce que l'acide 
acétiquej contient un atome d'hydrogène de plus que l'acide 
succinique, les atomes des autres parties constitqantes étant 
les mêmes dans l'un et l'autre acides. 

S E C T I O N I V . 

De l'Acide moroxiîiqtie ou marique* 

V E R S l'an 1802, le docteur Thompson fit la remarque 
d'une exsudation saline sur l'écorce du morus alba, ou mûrier 
blanc qui existe dans le jardin botanique de Palerme, en Si
cile. Elle recouvrait l'écorce de l'arbre de petits grains d'un 
brun jaunâtre et noirâtre. Le docteur Thompson ayant re
cueilli une certaine quantité de cette matière, il l'envoya à 
Klaproth, qui publia, en 18o3 * , l'analyse qu'il en avait 
faite. 

Cette matière a une saveur qui se rapproche de celle de 
l'acide succinique, etlorsqu'on en metsur des charbons ardens, 
elle exhale une vapeur qui irrite l'organe de l'odorat. Elle forme 
avec l'eau, qui ne la dissout qu'en petites quantités, un liquide 
brun rrjugeàtre qui donne, par l'évaporation, de petits cris
taux aiguillés, d'une couleur de bois pâle, et qui ne sont point 
déliquescens à l'air. En. essayant, avec divers réactifs, ces 
cristaux dissous dans l'eau, Klaproth s'assura qu'ils étaient 
une combinaison de chaux avec'tin acide particulier, qu'il 

* Scherer's Jour, der C h a u l e , u.° 55, p. 1 : et Nicholson's Jour. 
V U , ,»9. 

I L 11 
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nomma moroxilique, parce que le sel qui le contient est 
une production du bois de mûrier. 

Le sel est très-peu soluble dans l'eau ; à froid elle n'en 

Erendqueles 0,015 de son poids, et les o,o35, lorsqu'elle est 
ouillante» Les carbonates alcalins précipitent la chaux de la 

dissolution ·, mais la barite ne produit pas le même effet : ce 
qui prouve que l'acide sulfurique n'y est pas présent. Il pré
cipite abondamment les dissolutions d'argent, de mercure, de 
cuivre, de fer, de cobalt et d'urane dans l'acide nitrique, 
ainsi que celles de plomb et de fer dans l'acide acétique. 11 
agit à peine sur l'eau de barite, l'acétate de barite, les hydro-
chlorates d'étain et d'or, et le nitrate de nickel. 

Pour obtenir l'acide, on traite la dissolution du sel avec l'a
cétate de plomb. 4^ grammes du précipité ainsi produit, 
furent mêlés avec ao grammes d'.acide sulfurique étendu de 60 
grammes d'eau; le sulfate de plomb formé restait à l'état d'une 
poudre blanche, tandis que 1 acide moroxilique était dissous, 
et s'obtenait par évaporation, en fines aiguilles de couleur de 
bois pâle. 

L'acide, ainsi obtenu,a la saveur de l'acide succinique; il 
'" ne s'altère point à l'air. 11 se dissout facilement dans l'eau et 

dans l'alcool ; il ne précipite point les dissolutions métalliques, 
comme le fait le sel dont on l'extrait. 

En le chauffant dans une cornue, il passe d'abord un peu 
d'une liqueur acide qui a la saveur de l'acide concret : à cette 
liqueur succède l'acide sans altération, qui adhère, en cris
taux prismatiques, tranSparens et sans couleur, au col de la 
cornue. Il reste dans le vaisseau une masse charboneuse. Il 
Semble donc que la sublimation par une douce chaleur, est 
le meilleur moyen d'obtenir cet acide à l'état de pureté. 

Lorsqu'on distille le moroxilate ou morate de chaux, il se 
dégage une certaine quantité d'air inflammable mêlé d'acide 
carbonique, et il passe une liqueur acide que surnage une huile 
brune. Ce qui reste dans la cornue est une masse spongieuse, 
d'un brun pâle, consistant en carbonate de chaux mêlé avec 
de la matière cbarboneuse. Il résulte de ces phénomènes, que 
l'acide moroxilique est, comme tous les autres, composé d'oxi* 
yène, d'hydrogène et de carbone, quoiqu'on ne connaisse pas 
la proportion des parties constituantes. On a donné le nom 
de moroocilates ou moiates, aux sels que cet acide forme 
avec les alcalis. 
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S E C T I O N V. 

De P Acide camphorique. 

L E camphre est une substance blanche cristalline bien HinoUs» 
connue, d'une saveur et d'une odeur très-forte, qu'on re
tire d'une espèce de laurier qui croît dans les Indes orientales, 
Cette substance est si volatile, qu'elle ne peut être tenue en, 
fusion dans des vaisseaux ouverts, et elle est tellement in
flammable, qu'elle brûle même à la surface de l'eau. 

Le camphre allumé en contact avec le gaz oxigène, brûle 
avec une flamme très-éclalante. Il y a dégagement abondant 
de calorique , formation d'eau, et la surface intérieure du 
vaisseau est tapissée d'une matière noire, qui est indubita
blement du chai bon : il y a aussi production d'une grande quan
tité de gaz acide carbonique'» D'où il suit que le camphre 
est composé, au-moins principalement, d'hydrogène et de 
carbone. 

M. Kosegarten, en distillant successivement 8 fois, de suite 
de l'acide nitrique sur du camphre, obtint un acide en cris
taux * qu'on a appelé acide camphortque^ 

i . Bouillon-Lagrange, qui répéta les expériences de Ko» Prfjuu-iiion, 
segarteri sur le camphre, parvint à en extraire facilement 
l'acide par le procédé suivant. On verse sur une partie de 
camphre mise dans une cornue, 8 parties d'acidç nitrique, à 
1,3il de pesanteur spécifique, On distille au bain de sable : il 
se dégage beaucoup de dtutoxide d'azote et de gaz acide car
bonique, ij se sublime un peu de camphre. Ou répète trois 
fois de suite ce procédé sur la même portion de camphre; de 
manière que la proporiion d'acide nitrique nécessaire pour, 
l'acidification d'une partie de campbre, est en tout de a4 par
ties. Après la troisième distillation, la liqueur qui reste ddnS 

' flouillon-Lagrange, Ann. de Chim. X X I I I , 1 5 3 . 
• Kosegarten, de Campliorâ, etc. I J 8 5 . 

Il* 

Telles sont les propriétés de cette substance que Klaproth 
a reconnues. Il eut en son pouvoir trop peu du sel pour 
en faire plus complètement l'examen. ' 
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» • Kosegarten , de Camphorä t etc. iy85. 
' Lagrange. 

—S Piuchrdz, Gcldcn's Journ. für die Chemie , Phys ick , und Mine
ralogie. I X , 33g. 

« ibid. 
« ibid. 

la cornue, donne, par le refroidissement, des cristaux tquï 
sont l'acide camphorique. On en obtient à-peu-près la 
moitié du poids du camphre employé. > 

Les expériences de Kosegarten et de Bouillon-Lagranee 
furent confirmées, en I8IG, par l>4JCLIOJZ,-oui convertit le 
camphre en acide camphorique, en opérant d'une autre 
manière. 11 mettait dansttne cornue fJ? grammes de camphre 
avec 56o grammes d'acide nitrique d'une pesanteur spécifique 
de i,25O et 186 grammes d'acide nitrique fumant, d'une 
pesanteur spécifique de i,55o. Il soumettait ce mélange à 
une chaleur modérée, et de manière qu'il ne passât à la dis
tillation que la moitié de l'acide. Il répétait trois fois ce pro
cédé en mettant à part l'acide distillé charjne fois. Après la 
troisième distillation , on remarquait l'acide Camphorique 
surnageant l'acide dans la cornue , comme une masse buti-
reuse, par le refroidissement du tout. On la séparait de l'acide 
nitrique au moyen d'un entonnoir de verre , et après l'avoir 
bien lavée et séchée, c'était l'acide camphorique à l'état de 
pureté. 

PROPRIÉTÉ», 2 · L'acide camphorique ainsi obtenu, est en cristaux paral-
lélipiprèdes d'un blanc de neige *. Ces cristaux s'effleurissent 
à l'air Les cristaux qu'on obtient ont ordinairement, dans 
leur ensemble, la forme de plumes et ressemblent à ceux 
d hydrochlorate d'ammoniaque. 

La saveur de facide camphorique est légèrement amère, 
et son odeur est analogue à celle du safran. 

Il rougit les couleurs végétales. 
3. Il esf soluble dans 100 parties d'eau froide, selon Bu-

cholz 3 , et dans 96 parties, à la température de 16" centigr., 
suivant Bouillon-Lagrange. L'eau bouillante en peut dissoudre 
les o,o83 de son poids *. 

100 grammes d'alcool réel dissolvent 106 grammes d'a
cide camphorique. La dissolution a la consistance sirupeuse ; 
l'alcool bouillant dissout cet acide en toute proportion s . 

ACTION 4- L'acide camphorique mis sur des charbons ardens, se 
de 1A C H A L E U R . 
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dissipe entièrement en une fumée épaisse, aromatique; il 
fond, et se sublime à une chaleur médiocre. On peut le faire 
passer à travers un'tube de porcelaine, rouge de feu, avec 
du gaz oxigène, sans qu'il éprouve aucun changement, mais 
il est sublimé. Par une simple distillation, il fond d'abord , et 
alors il se sublime sans avoir éprouvé d'altération 

5. L'acide camphorique ne produit aucun changement 
sur le soufre. Les acides minéraux le dissolvent en totalité, 
et il en est de même des huiles volatiles et fixes. 

L'acide camphorique ne précipite point l'eau de chaux. Il 
ne produit aucun changement sur la dissolution d'indigo dans 
l'acide sulfurique. 

6. Les combinaisons de cet acide avec les alcalis, les 
terres et les oxides métalliques , forment ce qu'on a appelé 
des camphorates. 

S E C T I O N VI . 

De l'Acide bolétique. 

M. H . Braconnot examinant, en 1 8 1 1 , le suc exprimé du D«koiiv«iie. 
loletus pseudo-igniarius *, fit la découverte de l'acide bolé
tique. Après avoir réduit, par une évaporalion ménagée, le 
suc de ce bolet à l'état d'un sirop épais, il mit en digestion 
ce résidu visqueux dans l'alcool. La portion de cet extrait, 
insoluble dans l'alcool, fut dissoute dans l'eau, et on versa 
dans la liqueur du nitrate de plomb. Il se produisit un pré 
cipité blanc qui, ayant été bien lavé et délayé dans l'eati, fut 
décomposé par un courant de gaz acide hydro-sulfurique. 
La liqueur filtrée donna, par évaporation, deux acides distincts: 
l'un , en petite quantité et débquescent à l'air, était composé 
d'acide phosphorique, et l'autre, en cristaux permanens, 
était f acide bolétique. On l'obtenait à l'état de pureté en le 
dissolvant dans l'alcool et en le faisant cristalliser par l'éva-
poration de cette dissolution. 

i . L'acide bolétique pur , ainsi préparé, est blanc, inalté- PiopiK.é* 
rable à l'air, forme de prismes irréguliers à quatre pans. 

• Bucholz, Gehleifs Journal fur die Chênaie, P h y s i c k r uncl Mi
néralogie. IX, 33ç). 

j « Anu. de Chim. L X X X , iri. 
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2. Sa saveur ressemble à celle du tartrate acide de potasse; 
il exige, pour se dissoudre dans l'eau, 180 fois son poids de 
ce liquide, à la température de 200 centigrades. Il est soluble 
dans 45 fois son poids d'alcool. 

3 . La solution aqueuse de cet acide rougit les couleurs 
bleues végétales. Le nitrate de plomb ^ produit un précipité 
qui se redissout par l'agitation. Il precipite complètement 
l'oxide rouge de fer de ses dissolutions,sous la forme de flo
cons d'une couleur de rouille ·, mais il ne précipite pas l'oxide 
noir de ce métal. Il forme, avec le nitrate d'argent, un dépôt 
Liane pulvérulent, soluble dans l'acide nitrique. Le nitrate de 
mercure produit le même effet; mais le précipité se dissout 
difficilement dans l'acide nitrique. L'eau de chaux et de barite 
ne manifestent aucune action sur la solution aqueuse de cet 
acide. 

4- L'acide bolétique , exposé au feu, s'élève en vapeurs 
blanches qui ont une action irritante sur le gosier, et qui 
se condensent sur les corps voisins, sous la forme d'une 
poussière farineuse. Soumis à la distillation, il se sublime en 
plus grande partie sans éprouver d'altération, si ce n'est qu'il 
cristallise ensuite plus régulièrement; il fournit aussi, eu se 
Sublimant, une petite quantité d'un liquide qui répand une 
forte odeur d'acide acétique. 

5. Le boléfate d'ammoniaque est un sel qui cristallise en 
prismes tétraèdres applatis, et qui se dissout dans 26 fois 
Son poids d'eau à la température de 20 o centigr. Sa saveur 
est fraîche, salée et un peu piquante. Exposé au fe%, il fond, 
se boursouffle et se sublime. Il précipite l'oxide ronge de 
fer, mais il ne produit aucun changement sur les sulfates de 
chaux , d'alumine et de manganèse : il précipite lentement le 
nitrate de cuivre en aiguilles soyeuses bleues. 

6. Le bolétate de potasse est très-soluble dans l'eau et 
cristallise difficilement. Les acides en précipitent l'acide 
bolétique. 

y . L'acide bolétique chauffé avec du carbonate de chaux 
dissout ce carbonate avec effervescence. Le bolétate de 
chaux cristallise en prismes tétraèdres comprimés. Ce sel a 
peu de saveur; il exige 110 fois son poids d'eau pour se 
dissoudre à la température de 2 2 0 centigr. ; il est décomposé 
par les acides oxalique et sulfurique. 

8. Le bolétate de barite est un sel acidule sous la forme 
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de plaques blanches, peu soluble dans l'eau et dans l'acide 
nitrique. Ce sel, projeté sur un fer rougi au feu, brûle rapi
dement avec une flamme rouge accompagnée de scintillations 
remarquables, en laissant pour résidu du carbonate de barite. 

g. L'acide bolétique , chauffé sur de la limaille de fer 
avec de l'eau, donne lieu à une émission de gaz hydrogène et 
produit une liqueur jaune ayant la saveur de l'encre. 

Telles sont les propriétés de l'acide bolétique, autant 
qu'elles ont été reconnues par M. Braconnot ; aucun autre 
chimiste n'a encore, jusqu'à présent, répété ses expériences. 

S E C T I O N V I L 

De l'Acide subérique. 

LE LIÈGE est une substance trop bien connue pour qu'il 
soit nécessaire d'en donner ici la description : on sait que 
c'est l'écorce de l'arbre qui porte ce nom. Brugnatelli par
vint à le convertir3 par le moyen de l'acide nitrique, en 
un acide *, qu'il appela acide subérique , de suber, dénomi
nation latine du liège. 

Plusieurs chimistes ayant reconnu dans cet acide beau
coup des propriétés de l'acide oxalique , ils annoncèrent 

?[u'il n'était autre chose que ce dernier acide lui-même. Ce 
ut en conséquence de ces assertions , et pour vérifier jusqu'à 

quel point elles pouvaient être fondées , aue Bouillon-La-
grange entreprit un travail particulier sur 1 acide subérique. 
Ces expériences, publiées dans le a 3 . i m ' volume des Annales 
de Chimie , en établissent complètement la nature distincte, 
et démontrent qu'il a des propriétés différentes de celles de 
tout autre acide quelconque. Plus récemment, Chevreul 
a publié sur cet acide une nouvelle suite d'expériences, 
qui ont servi à établir d'une manière encore plus certaine 
sa nature particulière , et à nous faire mieux connaître ses 
propriétés". 

Chevreul obtenait cet acide en faisant digérer une partie 
de liège dans six parties d'acide nitrique. Lorsque toute ac-

1 Crcll's Annals. 1 7 8 7 . 
! Nicholion's Journal. X X I I I , 149 . 
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tion de cet acide avait cessé , il évaporait le tout jusqu'à 
consistance d'extrait. Il versaitde l'eau chaude sur cet extrait, 
et il laissait pendant quelque temps le mélange eu digestion, 
au bain de sable. Lorsqu'on l'en avait retiré , il se formait à 
sa surface une matière semblable à de la cire, et il se préci
pitait des flocons blancs sans saveur. Après avoir séparé ces 
substances et concentréle liquide par évaporation, l'acide su-
bérique se précipitait sous la forme pulvérulente , et vers la 
fin de l'opération, il se formait des cristaux d'acide oxalique. 
J'observai, il y a quelques années, la formation d'acide oxa
lique en traitant le liège par l'acide nitrique. 

Propriété. L'acide subériqtie ainsi préparé, peut être mis à Tétât de pu
reté en le lav mt dans de l'eau froide. 11 est alors blanc comme 
de l'amidon , et sa saveur est acide sans aucune amertume ; 
la lumière n'altère pas la blancheur de cet acide. A la tem
pérature de 6o° centigrades , l'eau en dissout les 0,026 de 
son poids, et les 0,012 seulement, à la température de 
i3° centigrades. Cet acide étant chauffé, entre en fusion, 
et en se refroidissant il cristallise en longues aiguilles. Soumis 
à l'action delà chaleur dans une cornue, il est volatilisé , et 
se condense à la partie supérieure du vaisseau en aiguilles 
allongées. Il ne précipite point l'eau de chaux, de barite ou 
de strontiane,ni aucun des sels contenant ces terres alcalines. 
Les alcalis dissolvent très-bien l'acide subérique avec lequel 
ils forment des sels neutres. Il précipite le nitrate d'argent, 
l'hydrochlorate d'étain , le sulfate de fer, le nitrate et l'acé
tate de plomb , et le nitrate de mercure ; mais il ne précipité 
pas le sulfate de cuivre ou le sulfate de zinc. 

L'acide nitrique n'a point d'action sur l'acide subérique. 
Il se dissout dans l'alcool, et n'altère point la couleur du 
sulfate d'indigo, s'il est dépouillé de matière arnè're jaune *. 
Ces propriétés de l'acide subérique lui donnent beaucoup 
de ressemblance avec l'acide benzoïque , quoiqu'il eu diffère 
sous plusieurs rapports. 

* Wicliolson's Journal. X X I I I , 149. 
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S E C T I O N V I I I . 

De F Acide pyrotarlarique. 

LE sel appelé TARTBE se sépare du vin dans le tonneau ; H»I°Ù-«. 
on le puriiie ensuite en le dissolvant dans l'eau et en éva
porant la dissolution. Ce sel a fortement occupé l'attention 
des chimistes, depuis le temps de Paracelse , qui le premier 
le mit en vogue. On le considérait comme un sel acide d'une 
nature particulière. On reconnaissait aisément la potasse 
qui constitue sa base , en opérant la combustion du sel ; mais 
les efforts des chimistes pour en séparer l'acide qu'il con
tenait manifestement, furent pendantlong-temps sans succès.. 
En distillant le tartre dans une cornue, on obtenait bien 
un liquide acidulé ; mais il différait évidemment de l'acide 
dans le tartre , puisqu'on ne pouvait parvenir à former ce; 
sel eu unissant ce liquide acidulé avec la potasse. Enfin, 
Schéele trouva le premier , en 1 7 7 0 , un procédé au moyen 
duquel on pouvait obtenir du tartre l'acide tartarique pur. 
Ses propriétés différant évidemment de celles de l'acide retiré 
de la distillation du tartre , autant que ces propriétés avaient 
pu être reconnues par les expériences des académiciens de 
Dijon 1 , les Chimistes français qui fondèrent la nouvelle no
menclature chimique, distinguèrent Ces acides par les déno-
minations d'acides tartareux e tpyro tar tareux , et à ces déno
minations furent substituées depuis celles d'acide, tartarique 
etpyretartarique Fourcroy et Vauquelin publièrent, en 
'799? une suite d'expériences sur les acidespyramuqueux, 

pyrotartareux, pyroligneux ; elles avaient pour objet de 
prouver que ces acides ne sont autre chose oue l'acide acé
tique, dont la nature est déguisée par un peu d huile empyreu-
matique avec lequel cet acide est combiné 3 . Cette opinion 

• Elémens de Chimie de l'Académie de Dtjon. I I I , 55. 
3 Ce fut Morveau crni, dans le premier volume de la partie chi

mique de l'Encyclopédie méthodique, p-nbjie'en I ^ ô , attira le pre
mier l'attention des chimistes sur l'acide pyrotarlarique, en essayant 
de le carncte'ri'îer comme un acide particulier. Ses caractères furent 
é"tahijs d'une manière inexacte, parce qu'il n'avait jamais obtenu cet 
aciile à l'état de pureté. 

3 Ann. de Chim. X X X V , 161 . 
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f Ann. de Chim. L X , 79. * Ibid. L X I V , 4*· ' Ibid. 

paraît avoir été alors adoptée par les chimistes sans examen r 

quoique les preuves en ce qui concernait l'acide pyrotarta
rique soient loin d'être satisfaisantes , jusqu'à l'époque où 
Gehlen remit cet ob^et en question, en 1806, en assurant 
que l'acide pyrotartarique diffère essentiellement de l'acide 
acétique, et en lui assignant quelques caractères propres à 
le faire aisément distinguer *. D'après ce que Gehlen avait 
ainsi annoncé en 1800', Fourcroy et Vanquelin répétèrent 
l'année suivante, 1807, leurs expériences*, et les résultats 

Su'ils en obtinrent confirmèrent pleinement l'opinion de 
iehlen. 

préparation: On obtient l'acide pyrotartarique en distillant une certaine 
quantité de tartre (tartrate acide de potasse), dans une cornue, 
et en saturant avec de la potasse la liqueur acide dans le 
récipient; on sépare alors le sel par cristallisation , et on le 
purifie par des dissolutions et cristallisations répétées. Ce 
sel pur est mêlé ensuite avec de l'acide sulfurique étendu, 
et le mélange est soumis à la distillation dans une cornue. 
Il passe un liquide acide, et vers la fin de l'opération, il 
s'élève un sublimé blanc qui s'attache en écailles au haut de 
la cornue. Cette substance est l'acide pyrotartarique. En 
abandonnant la liqueur acide dans le récipient à une évapo-
ration spontanée 3 elle dépose des cristaux d'acide pyrotar
tarique. 

Propriétés: s a v e l ] r fte l'acide pyrotartarique est extrêmement acide. 
Chauffé, il fond et se sublime en une fumée blanche, sans 
laisser aucun résidu. Il se dissout facilement dans l'eau , et 
cristallise de nouveau par évaporation spontanée. Il ne 
précipite point l'acétate de plomb, ni le nitrate d'argent; 
mais il précipite le nitrate de mercure. Quelque temps après 
qu'il a été mêlé avec de l'acétate de plomb, il se manifeste 
des cristaux en aiguilles. 

Sa combinaison avec la potasse en excès ne produit point 
de sel semblable au tartrate acide de potasse. Dans cet état, 
il précipite instantanément 1 acétate de plomb. Le pyrotar-
trate de potasse est soluble dans l'alcool; il ne précipite point 
les sels de barite et de chaux, ainsi que cet effet a lieu avec 
le tartrate acide de potasse z . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



B I L ' A C I D K O X A L I Q U E . 

SECTION IX. 

De F Acide oxalique. 

En distillant à une cbaleur ménagée, de l'acide nitrique Hirtaïw 
sur du sucre, le sucre se fond aussitôt, il se produit une 
effervescence et un dégagement abondant de deutoxide d'azote 
et de gaz acide carbonique; lorsque l'effervescence a cessé 
d'avoir lieu, et qu'on a laissé refroidir le liquide dans la cor
nue , on y aperçoit un grand nombre de petits cristaux trans-
parens. Ces cristaux constituent un acide particulier auquel 
on a donné le nom d'acide oxalique, de celui de la plante 
oxalis acetosella, surette, ou oseille sauvage, dans laquelle 
Schéele a prouvé qu'il existait tout formé. On l'avait cepen
dant appelé d'abord acide du sucre ou acide saccharin. 

Comme la description la plus ancienne et la plus détaillée 
que nousayons de cet acide, est celle qu'en a donnéeBergman, 
on lui en attribua pendant lotig-^emps la découverte. Mais 
M- fhrhart, l'un des amis intimes de Schéele, nous apprend 
qu'elle est due à cet illustre chimiste 1. Hermbstadt et Wes -
trumblereconnaissentaussi'.Lesassertions de ces savans qui, 
plus que tous autres, ont été dans le cas d'avoir à cet égard 
des informations exactes, doivent certainement suffire pour 
nous faire considérer Schéele comme étant réellement le 
premier chimiste qui ait eu connaissance de l'acide oxalique. 

i . Bergman a indiqué, pour obtenir l'acide oxalique , l e - ¡^„^0* 
procédé suivant. On met dans une cornue tubulée une partie 
de sucre blanc pulvérisé, avec 3 parties d'acide nitrique, 
d'une pesanteur spécifique de t,5oy , et on chauffe douce
ment, jusqu'à ce que la dissolution du sucre, qui donne lieu 
à un dégagement de vapeurs nitreuses, soit achevée. On 
adapte alors un récipient à la cornue, et on fait bouillir la 
liqueur, qui dégage du deutoxide d'azote en abondance. Lors
qu'elle est devenue d'un brun rougeâtre. on ajoute 3 autres 
parties d'acide nitrique , et on soutient l'ébullition jusqu'à ce 
qu'il ne s'exhale plus de vapeurs, et que la couleur du liquide 

1 Elwert's Magazine for Apothecaries. I J 8 5 , part. I , p. 54-
• Keir's Diclionary. 
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ait disparu. On le décante alors de la cornue dans-u» autr-e 
vaisseau large, où il donne, par refroidissement, des cris
taux eu prismes quadrilatères déliés, qui souvent adhèrent 
entre eux sous un angle de /|5°. En recueillant ces cristauxT 

et en les faisant sécher sur du papier brouillard , on trouvera 
que leur poids est d'environ 6 grammes. On traite l'eau-mère 
en la faisant bouillir dans la cornue avec a parties d'acide 
nitrique, jusqu'à ce que les vapeurs rouges aient presqu'en-
tièrement disparu ; et en faisant cristalliser de nouveau, on 
obtiendra environ a gram. d'acide solide. Si Ton traite une fois 
de plus le résidu , qui est déjà en consistance gélatineuse *au 
moyen d'additions successives de petites quantités d'acide 
nitrique , pouvant s'élever ensemble à deux parties, il se for
mera une masse brune saline déliquescente, du poids d'en
viron 2 grammes , qui diminuera de moitié environ, si on la 
met ensuite à l'état de pureté. Les cristaux, ainsi obtenus à 
différentes fois, peuvent être purifiés par dissolution et cris
tallisation, et en mettant le dernier lavage en digestion avec 
un peu d'acide nitrique, pour le laisser évaporer ensuite à la 
chaleur du soleil. * 

Bergman obtint par la même méthode l'acide oxalique de 
la gomme arabique, de l'alcool et du miel. Schéele, Hernïb-
stadt, Wes t rumb, Hoffman , e tc . , retirèrent également cet 
acide de beaucoup d'autres productions végétales ; et Ber-
thollet l'obtint d'un grand nombre de substances animales. 

Il importe beaucoup de ménager l'emploi de l'acide 
nitrique dans ce procédé de préparation de l'acide oxalique^, 
car son produit est d'autant moindre, que la quantité d'acide 
nitrique ajouté est plus grande ; et peut-être même n'en 
obtiendrait-on pas du tout, si elle était très-considérable*. 
Herrnbstadt, au contraire, assure que si la quantité d'acide 
nitrique est trop petite , c'est l'acide tartarique et non l'acide 
oxalique qu'on obtiendra ; mais cette assertion ne s'est pas 
trouvée confirmée par mes expériences. 1 0 0 grammes de 
sucre , convenablement traités, donnent 58 grammes d'acide 
oxalique cristallisé. 

a. L'acide oxalique ainsi préparé, est en cristaux prisma
tiques quadrilatères, dont les pans sont alternativement plus 
larges, et ils sont terminés par des sommets dièdres. Hs sont 
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transparens et d'un beau blanc, avec beaucoup d'éclat. Leur 
saveur est très-acide ; ils rougissent les couleurs bleues vé
gétales. 

Ces cristaux contiennent de l'eau, et sont à l'état d'hydrates. 
En les chauffant avec précaution au bain de sable, ils de
viennent pulvérulents, en perdant environ le tiers de leur 

Soids; mais dans ce cas, une portion de l'acide est sublimée, 
erzelius a reconnu* que ces cristaux sont composés de 

Acide réel 5 Î 100 
Eau 4$ 9 ? I 3 

I o o 

Ils semblent être, par conséquent, formés de I atome acide 
>-(- 4 atomes eau. 

3. L'acide oxalique cristallisé étant chauffé avec le contact A r t i 0 < 

de l'air, il s'en exhale une fumée très-irritante; ce qui reste ¿ E I » C H » I 

est une poudre beaucoup plus blanche que ne l'était l'acide. 
Il perd ainsi le tiers de son poids, qu'il reprend prompte-
ment par son exposition à l'air. A la distillation, l'acide oxa
lique , après avoir perdu d'abord son eau de cristallisation, 
se liquéfie et devient brun; il passe du phlegme, il se sublime 
une croûte saline blanche, dont il en passe un peu dans le 
récipient ; mais la plus grande partie de-l'acide est détruite , 
et il reste environ les 0,02 du tout dans la cornue en une 
masse, ayant l'odeur d'empyreume, qui noircit l'acide sulfu-
rique, jaunit l'acide nitrique, et qui se dissout dans l'acide 
hydrochlorique, sans éprouver aucune altération. La por
tion de l'acide qui se sublime, n'éprouve aucun changement. 
En distillant une seconde fois cet acide, il produit une fumée 
blanche qui se condense dans le récipient en un acide incris-
tallisable, incolore ; et le résidu, dans la cornue, est une 
matière de couleur foncée 1. Il se dégage, pendant toute cette 
distillation, une grande quantité de vapeur élastique.Bergman 
obtint de 18 gram. d'acide oxalique, environ 1,786 décim. 
cubes de gaz, dont moitié acide carbonique, et moitié hydro
gène carboné. Fontana recueillit de 3i gram. de cet acide , 
environ 7 décimètres cubes de gaz, consistant pour les o,33 

* A i n . de Chim. L X X X I r 3 o o . 
* Ecrgman. 
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• Bergman. I , a55. 
» Ibid. 
• Ibid. 
* Encycl. me'th, art. Acide Saccharin. 
? Bergman. 

en gaz acide carbonique, et pour le surplus en gaz hydro
gène carboné. 

4- Les cristaux d'acide oxalique se dissolvent dans le 
double de leur poids d'eau à la température de 190 centig. ; 
ce liquide en prend parties égales lorsqu'il est bouillant. La 
pesanteur spécifique de la dissolution est de 1,050,3 ' . 100 

Ijarties d'alcool bouillant dissolvent 56 parties d acide oxa-
ique en cristaux , mais l\o parties seulement, à une tempé

rature moyenne'. La saveur de l'acide oxalique liquide, très-
acerbe lorsqu'il est concentré, devient agréable lorsqu'il est 
suffisamment étendu d'eau 5 . Pris à l'intérieur en quantités 
considérables,'comme de 31 grammes par exemple, il produit 
immédiatement de funestes effets. 

11 rougit toutes les couleurs bleues végétales, excepté l'in
digo. La dissolution d'un gramme d'acide oxalique cristallisé 
dans 10,20 gramm. d'eau, rougit le papier bleu dont on se 
sert pour envelopper les pains de sucre. La dissolution d'un 
gramme dans 36oo grammes d'eau, rougit le papier de tour
nesol. Suivant Morveau, une partie d'acide oxalique cristallisé 
suffit pour donner une saveur sensiblement acide à 2tJ33 
jar t ies d'eau + . 

Sa fixité est telle, qu'il ne s'en sublime aucune portion 
lors même qu'on fait bouillir l'eau qui le tient en dissolution. 

5. L'acide oxalique n'éprouve aucune altération à l'air, ni 
: par l'action du gaz oxigène. On n'a pas examiné l'effet que 
produisent sur cette substance les corps combustibles sim
ples; mais selon toutes les probabilités, cet effet est peu con
sidérable. 

Cet acide peut oxider le plomb, le cuivre,le fer,l 'étain, 
le bismuth , le nickel,le cobalt, le zinc et le manganèse. 

Il n'attaque point l'or, l'argent, le platine et le mercure. 
6. L'acide oxalique forme, en se combinant avec tes alcalis, 

les terres et les oxides métalliques, des sels connus sous le 
nom A'oxalates. 

y. Les acides hydrochlorique et acétique dissolvent, mais 
sans l'altérer, l'acide oxalique5 ; il est décomposé eu partie 
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par l'acide sulfurique à l'aide de la chaleur, et il se forme du 
charbon. L'acide nitrique le décompose à la température de 
l'eau bouillante, et il le convertit en eau et en acide carbo
nique*. On peut conclure de ce résultat, et des produits que 
donne la distillation de l'acide oxalique pur, que cet acide 
est composé d'oxigène, d'hydrogène et de carbone. En 
chauffant au rouge des oxalates desséchés, l'acide oxalique 
est complètement décomposé. Autant que j'ai pu m'en assurer 
par mes propres expériences, l'acide oxalique est décom
posé précisément de la même manière, et les mêmes produits 
nouveaux sont formés, quel que soit Foxalate qu'on emploie; 
maisl'oxalate de cbauxest celui qui convient le mieux, parce 
que c'est celui dont on peut reconnaître le plus exactement 
la composition. 

Lorsqu'on distille de foxalate de chaux dans une petite 
cornue à une chaleur poussée par degrés jusqu'au rouge, 
l'acide oxalique est complètement décomposé et converti en 
cinq substances nouvelles, savoir :• eau , acide carbonique f 

oxide de carbone J hydrogène carboné et charbon. L'eau est 
en petite quantité, l'acide carbonique en grande proportion, 
dont partie à l'état de gaz, ef partie.en combinaison avec la 
base de l'oxalate. L'oxide de carbone et l'hydrogène carboné 
sont gazeux; et dans les proportions de 7 parties du gaz 
oxide à 3 parties du gaz hydrogène carboné. Le charbon est 
en petite quantité : il se trouve mêlé dans la cornue avec le 
résidu , auquel il donne une couleur grise. En recherchant Composai an. 

avec beaucoup de soin la proportion de chacun de ces pro
duits , et en estimant leur composition d'après les analyses 
les plus exactes qui aient été faites jusqu'à présent de chacun 
d'eux, j'ai trouvé que la composition de l'acide oxalique pou-
rait être établie-ainsi qu'il suit-, savoir : t 

Oxigène 64 
Carbone. . . . 3a 
Hydrogène 4 

1 0 0 

L'acide oxalique a été analysé en dernier lieu, par Gay-
I 

* FonrcToy. V I I , aa4-
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Lussac et Thénard et par Berzelius*. Les résultats de Ces 
analyses ont été , savoir : , 

H y d r o g è n e . Carbone. Oxigène. 

Gay-Lussae. , . 2,745 - f - 26,566 -4- 70,689 
Berzelius. . . . 0,244 -r- 33,222 -+- 66,534 i 

Si nous considérons les expériences de Berzelius comme' 
exactes, il s'ensuit que l'acide oxalique consiste dans 

{ Hydrogène ^ de. 1 atome o,oio4 
Carbone 2 atomes = i , 5 
Oxigène 3 atonies r= 3 

4,5io4 

La Constitution de l'oxalate de plomb, telle qu'elle a été" 
déterminée par Berzelius., s'accorde très-bien avec ce ré
sultat. Suivant lui, cet oxalate est formé de 

Acide oxalique. . » . . 100 4,55a 
Oside de plomb . . . . 3oj,5. . . . 1 4 , 0 0 0 

L'équivalent pour l'acide oxalique serait, comme nous 
voyons, 4,552 , ce qui ne diffère que de très-peu de 4 , 5 i o 4 , 
nombre qui dérive de l'analyse rie l'acide oxalique. ^ 

Cependant l'analyse de Berzelius 11e peut se concilier avec 
la théorie atomique, car on ne peut guère concevoir l'exis
tence d'un douzième d'un atome d'hydrogène dans un com
posé. Il est beaucoup plus probable que l'acide oxalique est 
un composé de 1 atome acide Carbonique, r atome oXide de 
carbone et 1 atome hydrogène , ce qui donne 

Acide carbonique. . 2,75 
Ojride de carbone. 1,75 
Hydrogène , 0,1 a5 

Ce qui se rapproche de plus près de l'équivalent pour l'acide 
oxalique dérivé de l'analyse de l'oxalate de plomb, quele poids 
indiqué par l'analyse directe de l'acide oxalique lui-même. 

< 

1 Recherche? physico-chimiques. I I , 3oa. 
• Armais of Philosophy. V, 99. 
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De P Acide mcllitique. 

trouve à Arteu, en Thuringe, dans des couches de Hiitair» 

bois ftissiles, et en petits cristaux solitaires, un minéral d'un 
jaune de miel, qui au premier coupd'œil a quelque ressem
blance avec l'ambre; mais Verncr, qui le reconnut en 1790 
pour être une substance particulière, lui donna le nom de 
honigstcin (pierre de miel) que les inincrrriogistcs étrangers 
ont converti en celui de mellite. Ce minéral est très-rare; on 
ne l'a encore rencontré jusqu'à présent, que dans la pro
vince de Thuringe et en Suisse *. 

Le mellite est ordinairement d'une couleur jaune de miel, 
mais quelquefois d'un jaune paille. Il est toujours cristallisé en 
octaèdres, dont la formation est rarement complète. Quelque
fois, en tffet, l'une des pyramides manque en presque totalité. 
La surface de ces cristaux est généralement lisse et brillante; 
ils ont intérieurement l'éclat du verre. Us sont demi-transpa-
rens, cassans, mous, et Se réduisent facilement en poudre. Ils 
prennent, dans cet état, une couleur grise-jaunâtre. Leur 
pesanteur spécifique est d'environ i ,55o *. 

Les minéralogistes reconnurent bientôt que ce minéral est 
en partie combustible ; mais ils ne furent pas d'accord sur sa 
composition. Lampadius 3 et Abich + en entreprirent en même 
temps l'analyse; mais les résultats de ces analyses diffèrent 
tellement h s uns des autres, qu'ils méritent peu de Confiance. 
Il était d'ailleurs évident, d'après la manière dont leurs expé
riences furent faites, que les parties originairement compo
santes du minéral durent être altérées par le feu. Klaproth, 
qui l'analvsa en 1799, reconnut qu'il était un composé d'alu
mine et d'un acide particulier qu'il nomma mellitique 6 , et 
cette analyse fut, bientôt après, confirmée par celle qu'en fit 
Vauquelin.6. 

1 Brochant, Min. I I , 7 3 . 
• Klaprotti's Iîcitrage 111, r 15. 
* Crell's Annals. 1797. I I , 10. 
« lbid. p . 16. 
1 ReiLrase. I I I , 1 i/j. 
« Ann. de Chim. X X X V I , ao3. 

I I . 12, 
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P R E P I N T I M . On n'a trouvé jusqu'à présent l'acide mellitique que dans 
la pierre de mie l , ou mellite. Pour l'en extraire, on fait 
bouillir, dans environ soixante-douze fois son poids d'eau, le 
minéral réduit en poudre. L'acide se combine avec l'eau , et 
l'alumine se sépare en flocons. En filtrant la dissolution, et 
en lévaporant suffisamment, on obtient l'acide mellitique en 
cristaux. 

RROFRICTÉ». 2 - Ces cristaux sont, ou sous la forme d'aiguilles très fines 
quelquefois réunies en g l .bu le s , ou sous celle de petits 

Srisnies courts. Ils sont brunâtres; leur saveur, d'abord 
'une aigreur douceâtre, est suivie d'un peu d'amertume. 

3. Cet acide n'est pastrès-soluble dans l'eau ; maison n'a 
pas déterminé avec précision son degré de dissolubililé dans 
ce liquide. 

4. Au feu,il se décompose aisément en exhalant une fumée 
abondante qui^ cependant, n'a pas d'odeur. Il reste une pe
tite quantiié de cendres insipides qui n'altèrent pas la teinture 
de tournesol. · 

5. On a essayé en vain de transformer cet acide en acide 
oxalique par l'action de l'acide nitrique. Cet acide ne produit 
d'autre effet que de faire passer la couleur de l'acide melli
tique au jaune paille. 

6. On n'a pas examiné l'action des corps simples sur cet acide. 
7 . Il se combine avec les alcalis, les terres et les oxides 

métalliques, et il résulte de ces combinaisons des sels qu'on 
a distingués par le nom de mellates. 

8. D'après l'analyse de Klaproth, le mellite est composé de 

Acide mellitique 46 
Alumine 16 
Eau 38 

100 

Mais lorsqu'on distille le mellite dans une cornue, l'acide 
est complètement décomposé . et ses élémens, en s'unissant 
ensemble, forment des combinaisons diverses. Klaproth ob
tint ainsi de (i"'f) de mellile. 

885 centimètres cubes de gaz aride carhonique. 
a i3 rem i mètres cuhes de gaz hydrogène. 
3 5 environ, d'eau acidulu et aromatique. 
0 , o65 d'huile ar matique. 
o , S 8 3 de charbon. 
1 , o36 Alumine. 
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Il est évident, d'après cette analyse, que l'acide mellitique 
est comme le plus grand nombre des acides combustibles, 
composé de carbone, d'hydrogène et d'oxigène. 

Quoique ces données ne puissent pas suffire pour nous Compcmtion. 

mettre en état de déterminer avec précision les parties 
constituantes de l'acide mellitique, elles nous fournissent au-
moins les moyens de les estimer par approximation. En con
sidérant comme exacte l'analyse du mellite par Klaproth, il 
s'ensuit que le nombre équivalent pour l'acide mellitique, 
est 6,109; car 16 [ ^ 6 l * a, ia5 * 6,109: supposons que 
6,ia5 représentele poids d'un atome d'acide mellitique, alors 
il en résultera pour les atomes suivans, savoir : 

1 . Atóme hydrogène = o , i 2 5 

4. Atomes carbone = 3 , 0 0 0 
3. Atomes oxigene = 3 , 0 0 0 

D'après cette supposition, 100 parties d'acide mellitique 
consisteraient en 

Hydrogène a,o4 
Carbone 48,98 
Oxigene 48,98 

1 0 0 , 0 0 

Or, en négligeant les a¡'5 d'eau acidule, l'analyse de Kla
proth donne, pour les parties constituantes, 

Hydrogène o,35 
Carbone 47,t» 
Oxigene 52,54 

1 0 0 , 0 0 

En considérant combien les faits ont été imparfaitement 
établis, il faudra convenir que l'analyse ci-dessus se rappro
che des nombres préçédens, tout aussi près qu'il aurait été 
possible de s'y attendre. 
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S E C T I O N XI. 

De t Acide tartarique. 

Histoire. LA substance appelée ordinairement TARTRE, ou CRÈME 
DE TARTRE, tartrate acide potasse, lorsqu'elle est pure, a 
occupé pendant plusieurs siècles l'attention des chimistes. Du
hamel et Grosse, et après eux Margraff et Rouelle le jeune, 
prouvèrent que c'était un composé d'un acide uni à de la po
tasse; mais Schéele parvint le premier à obtenir séparément 

s cet acid-e. Il communiqua le procédé qu'il avait employé pour 
l'avoir ainsi, à Retzius, qui le publia dans les Transactions 
de Stockholm,pour 1 7 y a . C e procédéconsistait à faire bouillir 
du tartre avec de la craie, et à décomposer ensuite par l'acide 
sulfurique le tartrate de chaux formé. 

Prép«»tioH. 1. On se sert encore actuellement de cette méthode de 
Schéelepourpréparerl'acide tartarique. On dissout le tartrate 
acide de potasse dans l'eau bouillante, et on ajoute à la dissolu
tion de la craie en poudre jusqu'à ce que toute effervescence ait 
cessé et que la liqueur ne rougisse plus les couleurs bleues 
végétales. On laisse refroidir le liquide; et en le filtrant alors,on 
en sépare letartrate de chaux qui, étant insoluble, reste enuue 
poudre blanche sur le filtre. On met ce tartrate , après l'avoir 
bien lavé, dans une cucurbite de verre , et on y verse de 
l'acide sulfurique étendu d'eau , en quantité égale au poids 
de la craie employée. On laisse digérer pendant douze heures 
ce mélange en le remuant au besoin. L'acide sulfurique prend 
la place de l'acide tartarique qu'il sépare de sa base ; le sul
fate de chaux formé reste au fond du vaisseau, tandis que 
l'acide tartarique est tenu en dissolution dans la partie liquide. 
On la décante alors, et pour s'assurer si elle contient encore 
de l'acide sulfurique, on y ajoute de l'acétate de plomb. Il s'y 
forme un précipité insoluble dans l'acide acétique, s'il y a 

firésence d'acide sulfurique, tandis que s'il n'y en reste pas , 
e précipité se dissout dans l'acide acétique. Dans le premier 

cas, on fait digérer de nouveau le liquide avec une quantité 
additionnelle de tartrate de chaux ; dans le second , on l'é-
vapore lentement et on en obtient en acide tartarique cris
tallisé , environ o,33 du poids du tartrate acide de potasse 
employé. 
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• Ann. de Chini. X L V I I , 1 4 7 . 
• Bergman. U t , 368. 
' De Sale Kssent. Acidi Tartari. 
* Aoalccta de Tartare. 
s Eneyc. metileni, chini. I , 3 2 3 . 
« Hassenfrati, Ann. de Chini. X X X V I I I , u . 

On peut, dans ce procédé, substituer la chaux à la craie.La 
décomposition du tartrate acide de potasse s'opère alors com
plètement, tandis que dans la méthode de Schéele, il n'y a 
que l'excès d'acide qui se combine avec la craie. Mais en fai
sant usage de chaux, on ne peut parvenir à séparer la totalité 
du tartrate de chaux,parce que.la potasse, au moment où elle 
est séparée du tartrate acide de cette base, en retient une por
tion considérable en dissolution. En faisant é vaporerla liqueur, 
cette portion se présente sous la forme d'une gelée transparente. 
En l'exposant à l'air, la potasse attire l'acide carbonique qui s'u
nit à la chaux, et l'acide tartarique se combine de nouveau avec 
la potasse. Le meilleur moyen pour obtenir cet alcali pas
sablement pur est, suivant Vauquelin , à qui nous sommes 
redevables de ces observations, d'évaporer à siccité et de 
chauffer au rouge le résidu. En lessivant la masse , on aurait 
l'alcali assez voisin de l'état de pureté 

2. La forme des cristaux de l'acide tartarique est tellement Propriétés, 
irrégulière ; que chacun des chimistes qui ont traité de cette 
substance, en a donné une description différente. Ils consis
tent généralement, suivant Bergman, en lames divergentes' ; 
Von Packen leur a trouvé, le plus souvent, la forme de pris
mes à longues pointes 3 ; Spielinan et Corvinus * les obtin
rent en groupes, dont quelques-uns en forme de lances , 
d'autres en aiguilles, et plusieurs en pyramides ; Morveau en 
a eu en aiguilles 5 . Leur pesanteur spécifique est 1,5962 6 . 

Comme ce sont les pharmaciens qui vendent ces cristaux 
en Angleterre, ils sont en grouppes ayant l'apparence de 
prismes tétraèdres très-irréguliers. D'après mes expériences, 
ces cristaux sont formés de 84,5 acide réel et i5 ,5 eau. 

3. L'acide tartarique cristallisé est blanc, très-ferme, et 
d'une transparence imparfaite. Il peut rester exposé à l'air 
pendant tout aussi long-temps que ce soit sans éprouver au
cun changement. Chauffé à quelques degrés au-dessus de la 
température de l'eau bouillante, il fond et demeure limpide 
et transparent comme l'eau. A 1 2 1 0 centi., il bout sans perdre 
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de sa transparence et sans se colorer. Si l'ébullition est con
tinuée pendant un peu de temps seulement, il ne perd pas 
au-delà de quatre pour cent de son poids. Par le refroidis
sement il se concrète de nouveau en une masse dure, demi-
transparente, qui ressemble beaucoup à du sucre blanc qui a 
été fondu à la même température. Par ce procédé, la nature 
de l'acide est changée, il est alors devenu déliquescent à l'air. 

L'acide tartarique, dans son état de cristallisation ordinaire, 
est un hydrate composé, suivant les expériences de Berze-
lius 1 , de 

Acide réel 1 0 0 
Eau 1 2 , 7 

D'où il suit qu'il semble être formé de i atome acide •+· 
i atome eau. Dans cette supposition, sa véritable composition 
doit être de 

Acide réel 100 
E a u i 3 , 4 3 

En distillant à une température suffisamment élevée , l'a
cide tartarique combiné avec une base, commeavec la chaux, 
par exemple, cet acide est complètement: décomposé. Les pro
duits dans lesquels il est converti, sont de Veau, du gaz acide 
carbonique, du gaz hydrogène carboné, de Xhuile et du 
charbon. La quantité d'acide carbonique qui résulte de celte 
décomposition de l'acide tartarique , est moins considérable 
que celle produite par un poids égal d'acide oxalique; mais il 
diffère de ce dernier acide, en ce qu'il abandonne une por
tion d'huile épaisse colorée en brun, qui a l'odeur d'empy-
reume, et se dissout dans l'alcool. 

4· L'acide tartarique se dissout aisément dans l'eau. Berg
man en obtint une dissolution, dont la pesanteur spécifique 
était de i , 2 3 o * . Morveau observa cependant que cette pe
santeur spécifique n'était que de 1,084 lorsque les cristaux 
s'étaient formés spontanément dans une dissolution de l'acide. 
Cet acide n'est pas susceptible d'éprouver de décomposition 
spontanée, lorsqu'il est dissous dans l'eau, à moins que cette 
dissolution ne soit considérablement étendue. 

' A im. de Chi'm. L X X X I , 3 9 5 . 
' Bergman. 1 , 3 5 o . 
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3 Recherches physico-rhïmiqucs. I I , 3q\. 
? Armais of Philosophy. V, 96. 

5· Il n'a point encore été fait de recherches relativement à Action 
l'action de l'acide tartarique sur les soutiens de combustion, et CORP.̂TMPIM 
combustibles simples; mais il est probable qu'il ne fait éprou
ver aucun changement sensible à ces corps. 11 oxide le fer et 
le zinc, et même le mercure.; mais il n'agit point sur l'anti
moine, le bismuth, l'étain , le plomb, le cuivre , l'argent, l'or 
et le platine. Son action sur les autres corps métalliques a été 
très-peu examinée. 

6. L'acide tartarique se combine avec les alcalis, les terres, 
etlesoxides métalliques. Il funue avec ces bases, des sels 
connus sous le nom de tartrates. Quoique sa combinaison 
avec les terres alcaliivs donne naissance à des sels qui se dis
solvent à peine dans l'eau, cependant il n'a pas la propriété 
d'en précipiter aucun de leurs dissolutions. 11 diffère très-
sensibleinent, à cet égard, de l'acide oxalique, qui précipite 
tous ces sels, à lexception de ceux de magnésie. 

7. L'acide tartarique a été depuis peu analysé par Gay-Lus- COMPOMION. 
sacetThénard •, et par Berzelius Ces chimistes ont obtenu 
pour résultat», savoir : 

HYDROGÈNE. CARBONE. OXÏGÈNE. 
Gay-T.usaac 6,(129 •+- 2 4 , o 5 o 4- 6g,32i 

Berzelius 3,95! +- 36,167 +• 59,882 

Berzelius a fait remarquer que l'acide tartarique de Gay-Lus-
sac et Thénard, contenait en fait, 0 4 , 5 4 pour cent d'eau, et 
qu'en retrauchaut cette quantité des résultats de leur analvse, 
ils se rapprochent de très-près des siens. On peut induire des 
nombres de Berzelius, que la composition de l'acide tartari
que consiste en 

3 Atomes hydrogène. . . . — o ,3j5 
4 Atomes carbone — 3 , 0 0 0 

5 Atomes oxigène = 5 , 0 0 0 

"873 75 

Conformément à cette constitution, une molécule intégrante 
d'acide tartarique pèsera 8,^76 ; or ce poids correspond 
parfaitement avec celui d'un atome d'acide tartarique, tel qu'il 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



S E C T I O N X I I . 

De l'Acide citrique. 

Histoire. LES chimistes ont toujours considéré le suc des oranges, et 
des citrons, comme un acide. Ce suc contient une certaine quan
tité de mucilage et d'eau, qui rend l'acide impur , et suscep
tible de se décomposer spontanément. M. Georgi parvint à en 
séparer le mucilage par le procédé suivant : après avoir exac
tement rempli de suc de citron une bouteille qu'il ferma avec 
un bouchon de liège, il le plaça dans une cave. Au bout de 
quatre ans, le liquide était devenu aussi limpide que l'eau. Il 
s'était formé au fond de la bouteille un dépôt en flocons, de 
matière muqueuse, et au-dessous dis bouchon une croûte 
épaisse. 11 exposa cet acide à un froid de 1 2 0 centigr. qui fit 

se déduit de la composition du tartrate de plomb. Ce sel, d'a
près l'analyse deBerzelius, est formé de 

Acide tartarique INO . . . 8,383 
(3xide de plomb 167 . . . i4 

Le nombre 8,3 8 3 dérivant de la constitution de ce sel, coïncide 
de très près avec le nombre 8,3^5 déduit de l'analyse de l'a
cide tartarique. 

On a fait à peine aucun emploi de l'acide tartarique à l'état 
de pureté; mais on fait un fréquent usage en médecine de 
quelques-uns des composés dans lesquels cet acide entre. Il a 
la propriété de se combiner en deux proportions différentes 
avec un grand nombre de bases. Avec la potasse, par exem-

Îile, il forme, dans une certaine proportion, un sel assez so-
uble dans l'eau, qu'on nomme tartrate de potasse; et avec 

une plus grande quantité de cette base , la combinaison pro
duit le tartre, tartrate acide de potasse, sel qui ne se dissout 
que très-imparfaitement dans l'eau. On peut, à raison de cette 
propriété de l'acide tartarique , en découvrir aisément la pré
sence dans toute dissolution acide. Il suffit, pour cela, d'y 
verser lentement un peu de dissolution dépotasse : si la disso
lution acide ainsi essayée, contient un peu d'acide tartarique, 
le tartrate acide de potasse se précipite immédiatement sous 
la forme d'une poudre blanche graveleuse. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



geler la plus grande portion de la partie aqueuse, et Lissa un 
acide concentré assez p u r 1 . Mais c'est à Schéele que nous 
devons tout-à-la-fois, el la connaissance des propriétés par
ticulières et dislinctivcs de l'acide citrique, et le meilleur pro
cédé pour l'obtenir parfaitement pur. 

I . Ce procédé, qui est encoreennsagevconsistt'àsaturerlePf*p«'>' ;e'» 
suc exprimé des citrons, lorsqu'il est bouillant, avec de la 
craie pulvérisée; il se précipite au fond du vaisseau une pou
dre blanche, qui est une combinaison de la chaux avec l'acide 
citrique. On sépare cette poudre delà liqueur, en la lilfrant, 
et on lave ce précipité à l'eau tiède jusqu'à ce que ce liquide 
cesse d'être coloré. On verse alors sur le citrate de chaux 
ainsi lavé, autant d'acide sulfurique étendu de six fois 
son poids d'eau, qu'il en faudrait pour saturer la craie em
ployée. Ou fait bouillir le mélange pendant quelques mi
nutes; on filtre pour en séparer le sulfate de chaux forme par 
la décomposition du citrate de chaux, et on évapore jusqu'à 
consistance de sirop, la liqueur filtrée, dans laquelle il se 
forme par refroidissement, des cristaux qui sont l'acide ci
trique '. 

Schéele conseille d'ajouter un excès d'acide sulfurique, afin 
d'opérer plus sûrement la séparation de la totalité de la chaux; 
mais, suivant Dizé, cet excès remplit un autre objyt impor
tant 3 , celui de détruire le mucilage qui adhère encore, sui
vant lui, à l'acide citrique dans son état de combinaison avec 
la chaux. 

Proust, dans un mémoire qu'il a publié dans le Journal 
de Physique pour 1801 4 , sur la préparation de l'acide citri
que, fait observer qu'en employant l'acide sulfurique en trop 
grande proportion, il agit sur 1 acide citrique, le charbonue , 
et en empêche la cristallisation. On remédie à cet inconvé
nient par l'addition d'un peu de craie. Ce chimiste s'est as
suré qu'il en faut 4 parties pour la saturation de c/i parties de 
suc de citron. La quantité de citrate de chaux qu'on obtient 
s'élève à environ 7 , 5 parties, et pnur opérer la décomposition 
de cette proportion de citrate de chaux, il faut 20 parties 
d'acide sulfurique à 1,1 5 de pesanteur spécifique. 

• Kongl. Yeten.skaps Academiens Handhngar, 1774» P- a 4 ^ -
1 Schéele. I I , ao3. 
3 Tsicholson's Journal. I I , 43. 
* Journ. de Phys . L U , 36G. 
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1 D izé , Nïchi l.son's Jouro. I I , 33. 
" Aun. du Chiou L X X X I I , 297-
» Dizé. 

Propriété!. 2. Les cristaux d'acide citrique sont des prismes rhomboï-
daux à pans inclinés entre eux sous des angles d'environ 60 
et 120 degrés, terminés à chaque extrémité, par quatre laces 
trapézoïdales qui embrassent les angles solides ' . Ces cristaux 
n'éprouvent aucune altération à l'air; leur saveur est si exces
sivement acide, qu'elle produit une impression douloureuse-, 
mais elle devient d'une acidité agréable, lorsqu'ils sont dis
sous dans une proportion d'eau convenable. 

Ces cristaux contiennent de l'eau combinée, et par consé
quent ils sont à l'état d'hydrate. Suivant l'analyse de Berze-
hus * , ils sont composés de 

Acide réel. 1 0 0 
Eau 26,58 

Ce résultat approche de la formation de 1 atome acide -4- a 
atomes eau. Si la proportion de ce liquide s'élevait à 3o,5 au-
lieu de 26 ,58 , on aurait exactement 2 atomes. 

ô. En exposant l'acide citrique à une chaleur assez farte 
pour le fondre , et en le tenant à cette température jusqu'à 
ce qu'il se précipite en une poudre blanche, il perd environ 
7 pour 1 0 0 , ou presqu'un tiers de sun eau. Au feu, cet acide 
se fond d'abord, il se boursoufle ensuite, en exhalant uue 
vapeur acre, et il se réduit en une petite quantité de char
bon. Distillé à vaisseaux clos, il s'évapore en partie sans dé
composition, et il est en partie converti eu acide acétique, 
en acide carbonique et en gaz hydrogène carboné qui se dé
gagent: il reste du charbon dans la cornue. 

4 . L'acide Citrique est très-soluble dans l'eau ; Vauquelin 
s'est assuré qu'il n'en fallait que j5 parties pour dissoudre 
1 0 0 parties d'acide. L'eau bouillante peut en prendre deux fois 
son poids 3 . Quoique cette dissolution puisse être gardée pen
dant long-temps dans des vaisseaux fermés, elle finit cepen
dant par s'altérer et se décomposer. 

5. L'acide citrique n'éprouve aucune action de la part du 
gaz oxigene, non plus que des corps combustibles ou incom
bustibles simples. Il est capable d'oxider le fer , le zinc, 
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l'étain; il n'attaque point l'or,l'argent, le platine, le mercure, 
le bismuth, l'antimoine et l'arsenic. 

6. Cet acide forme, en se combinant avec les alcalis, les 
terres et les oxides métalliques, des sels auxquels o n a donné 
le nom de citrates. 

7 . On ne connaît, des effets que les autres acides peuvent Action 

produire sur l'acide citrique, que ceux qu'il éprouve des d " *c"k*" 
acides sulfurique et nitrique. L'acide sulfurique concentré le 
convertit en acide acétique ' . Schéele dit que par l'acide ni
trique il ne put le changer en acide oxalique, ainsi qu'il y 
était parvenu avec plusieurs autres acides ; mais Westrumb 
assure que cette conversion peut avoir lieu; et À pense que 
si Schéele , en essayant de l'opérer par cet acide, n 'y a pas 
réussi, c'est qu'il en avait probablement employé une trop 
grande quantité, et que l'acide citrique aura été changé en 
vinaigre. Il ci te, à l'appui de cette opinion, ses propres 
expériences, d'où il résulte qu'en traitant 60 gram. d'acide 
citrique avec diverses proportions d'acide nitrique, les pro
duits qu'il obtint furent très différens. Ainsi, par exemple , 
200 grammes d'acide nitrique lui donnèrent 3o grammes d'a
cide oxalique ; avec 3oo gramm., il n 'en obtint que 1 5 seu
lement de ce dernier acide; et avec 600 grammes, il n'eut 
aucun indice qu'il eût été formé de l'acide oxalique. En dis
tillant les produits de ces expériences , notamment de la 
dernière, il obtint un mélange de vinaigre et d'acide nitrique. 
Les expériences de Westrumb ont été confirmées par celles 
de Fourcroy et de Vauquelin, qui, en traitant l'acide citrique 
avec l'acide nitrique en grande quantité, le transformèrent 
en acides oxalique et acétique. La proportion du premier de 
ces acides était D e a u c o u p moindre que celle de l'autre. 

8. Gay-Lussac et Thénard* , ainsi que Berzelius ' , ont fait Compoiitioa, 

avec beaucoup de précision l'analyse de l'acide citrique. Ils 
ont eu pour résultats , savoir : 

Hydrogène. Carnone. Oxïgène. 

Gay-Lussac. . . . 6,33o -*- 33,811 +- 5g,85g 
Berzelius 3,8oo -+- 4i ,36g •+• 54 ,83i 

Si nous prenons les nombres de Berzelius comme donnant 

' Fonrcroy. VII , 9.06. 
' Recherches physico-chimiques. I I , 307. 
ji Armais oi Philosophy. V, g3. 
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3 Atôaies hydrogène = 0 , 3 7 3 * 

4 Atomes carbone = 3 , 0 0 0 
4 Atomes oxigène = 4 , 0 0 0 

7 , 3 7 5 

D'après cette composition, le poids d'une molécule inté
grante d'acide citrique est 7 , 3 7 5 , ce qui s'accorde très-bien 
avec le nombre équivalent pour l'acide citrique dérivé de la 
composition du citrate de plomb; ce sel, suivant Berzelius, 
est compose de 

.Acide citrique 1 0 0 7,368 
Oxide de plomb igo i4 

La différence entre 7 , 3 7 5 et 7 , 368 est très-peu de chose. 

S E C T I O N X I I I . 

De F Acide rhcumique. 

QUOIQUE les caractères et la nature particulière de cet 
acide ne soient qu'imparfaitement établis, je pense cependant 
qu'il convient d'en parler ici, afin de suggérer aux chimistes 
l'idée de le soumettre à un examen plus approfondi. 

Ce fut M. Henderson qui publia le premier, eu 1 8 1 6 , un 
Mémoire sur cet acide* : il l'obtint du suc de la tige de la 
rhubarbe commune de nos jardins ( rheum rhaponticum ) . 
Il paraît, d'après ses expériences, que cette tige consiste 
pour environ les 0,80 de son poids, en suc ou jus qui, étant 
exprimé, est transparent et incolore. M. Henderson, après 
avoir saturé ce suc avec de la craie et avoir bien lavé avec 
l'eau froide le sédiment non dissous, le décomposait par 
l'acide sulfurique; il filtrait ensuite la liqueur, et la concen-

1 L'analyse de Berzelius n'indique que deux atomes ; mais j'ai pré
féré d'en établir trois , en partie , à raison de la plus grande quautiLé 
d'hydrogène obîenue par G-ay-Lussac et rl hénard , et en partie, parce 
que ces trois atomes font mieux coïncider le poids avec le nombre 
équivalent pour l';icide, dérivé delà composition du citrate de plomb. 

" Armais o£ Philosophy. "VIII, 2,7. 

l'approximation la plus exacte, nous pourrons considérer la 
constitution de l'acide citrique comme étant 
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D E L ' A C I D E R H E U M I Q U E . l8fj 

trait en l'évaporant. L'acide rheumique s'y déposait en cris
taux d'an blanc de neige. Cet acide était redissous dans l'eau, 
et on le faisait cristalliser une seconde fois pour le dépouiller 
entièrement du sulfate de chaux avec lequel il se trouvait 
mêlé. 

L'acide rheumique ainsi préparé, est en cristaux aiguillés Propriété!, 

d'un blanc de neige. Sa saveur est acide. 11 se dissout dans 
deux fois son poids d'eau, et il est légèrement déliquescent 
à l'air. Il forme, avec la potasse et la soude, des sels cristalli-
sables etsolubles. Il précipite le plomb et la chaux de leurs 
dissolutions, à l'état d'une poudre blanche. Il dissout le mer
cure avec facilité, lors même qu'il lui est présenté à l'état 
métallique. Il dissout aussi le fer avec effervescence, et sa 
combinaison avec ce métal, produit un sel qui cristallise. Il 
se combine également avec l'oxide de zinc,loxide de cuivre 
et l'acide arsénieux. Il forme avec cet acide des cristaux cu
biques. 

La propriété la plus remarquable de cet acide, propriété 
qui le distingue de tout autre acide végétal à présent connu, 
est celle qu'il a d'agir avec facilité sur le mercure à l'état mé
tallique et de le dissoudre avec effervescence. Si cette pro
priété était constatée, elle établirait complètement la nature 

Î)articulière de l'acide; mais si nous raisonnions d'aprèsl'ana-
ogie, nous devrions la considérer comme étant incompatible 

avec la nature des acides végétaux. Il faudrait donc qu'elle 
fût bien prouvée avant qu'on pût l'admettre. Cet acide, par 
sa forme cristalline et en même-temps par sa dissolubilité dans 
l'eau, diffère également de tous les autres acides'végétaux; 
mais la description que donne M. Henderson des sels que 
forme l'acide rheumique , est trop incomplète pour qu'il 
nous soit possible de les comparer avec les sels produits par 
les autres acides végétaux, et de reconnaître en quoi les sels 
de l'acide rheumique peuvent en différer. Il me reste des 
doutes sur la réalité de quelques-unes des «propriétés qu'il 
leur attribue. 

Ainsi donc il convient d'examiner avec plus de soin et 
plus en détail qu'on ne l'a fait jusqu'à présent, les propriété* 
de l'acide rheumique, avant d'en considérer l'existence comme 
établie. 
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A C l D Ê S . 

S E C T I O N X I V . 

De l'Acide hinique. 

Découvert». M- Deschamps jeune, pharmacien à Lyon, publia, il y a 
quelque temps, une méthode à l'aide de laquelle on parvenait 
facilement à extraire du quinquina, un sel auquel les médecins 
de Lyon attribuaient la vertu fébrifuge de cette substance. Son 
procédé, pour obtenir ce sel, était très-simple. 11 mettait du 
quinquina en macération dans l'eau froide; et après avoir 
concentré l'infusion en l'évaporant, il l'aEandonnait pendant 
quelque temps dans un vaisseau ouvert. Il s'y formait peu-à-
peu des cristaux du sel, qui se séparaient dé la liqueur; et 
après avoir recueilli ces cristaux, on les purifiait par des 
cristallisations répétées. 1 0 0 parties de quinquina fournis
saient environ y parties de ces cristaux*. 

Ce sel a été examiné depuis par Vauquelin. Il a reconnu 
que c'était un composé de chaux unie à un acide particulier 
jusqu'alors inconnu. Ce savant lui a donné le nom de kiniquey 

dérivant de celui quinquina, par lequel les écrivains fran
çais désignent l'écorce jaune du Pérou d'où ce sel est extrait. 

K ; 0 a i e Ainsi le sel annoncé par Deschamps, est le kinate de chaux. 
dcchaui. Ce sel est blanc; il cristallise en lames carrées ou rhom-

boïdales. Il n'a point de saveur, et il est flexible sous les dents. 
Il se dissout dans environ cinq fois son poids d'eau, à la. 
température de 1 0 ° centigr. Il est insoluble dans l'alkool. 

Mis sur des charbons ardens, il se boursoufle, en répan
dant une odeur semblable à celle du tartrate acide de potasse, 
et il laisse un mélange de carbonate de chaux et de charbon. 
Les alcalis fixes et leurs carbonates précipitent la chaux de 
la dissolution de ce sel , mais l'ammoniaque n'y produit pas 
le même effet. Ces acides sulfurique et oxalique précipitent 
également la chaux de la dissolution du kinate de cette base, 
mais ce sel ne fait éprouver aucune altération à la dissolution 
d'acétate de plomb et à celle du nitrate d'argent. L'infusion 
de tan occasionne dans la dissolution du kinate de chaux, un 
précipité jaune floconneux. 

* Ann. de Cliira. L 1 X , 16a. 
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D E l ' A C I D E K I N I Q U E . Î 9 I 

Vatiquelin se servit d'acide oxalique pour séparer Vacide séP««t;o» 
kinique de la chaux. L'oxalate de chaux, précipité par 100 I ^ ^ ^ M 

parties de kinate de chaux , représentait 27 parties de pré
cipité sec; Vauquelin conclut de ce résultat, que le sel était 
composé de 85 parties d'acide et de 15 parties de chaux. Mais 
dans 27 parties d'oxalate de chaux, il n'y a pas beaucoup 
plus de 10 parties de chaux; donc le sel doit être composé 
de go parties d'acide et de 10 parties de chaux. 

L'acide kinique ainsi dégagé de la chaux, fut concentré parp I Op r^,^. 
évaporation, jusqu'à consistance de sirop, et la liqueur ayant 
été abandonnée à elle-même pendant une semaine , il ne s'y 
forma point de cristaux; mais après avoir été remuée, au 
bout de ce temps, avec une baguette de verre, la liqueur cris
tallisa tout à-la-fois et en totalité, en laines divergentes. 

Cet acide était légèrement coloré en brun, ce qui provenait 
sans doute de ce qu'il n'était pas parfaitement pur. Sa saveur 
était extrêmement acide et un peu amère , probablement 
parce qu'il retenait encore quelque chose des autres parties 
constituantes du quinquina. Il n'était point altéré par son 
exposition à l'air. 

Mis sur les charbons ardens, il se fond, bouillonne, noircit 
et exhale des vapeurs piquantes, et il ne reste qu'un peu de 
charbon. 

L'acide kinique se combine avec les différentes bases, et 
forme d e s s e l s appelés kinates. Les kinates terreux et alcalins 
sont solubles et cristallisables. Cet acide ne précipite point 
les nitrates d'argent, de mercure et de plnmb*. 

Ce détail, tout imparfait qu'il est, Suffit pour faire distin
guer l'acide kinique de tout autre acide. Sa décomposition 
par la chaleur, le range parmi les acides combust bles; mais 

sa faculté de cristallisation , s a grande solubilité dans l'eau, 
la propriété qu'il a dé former avec la chaux d e s sels solubles, 
et de ne point précipiter l'argent ni le plomb, sont des ca
ractères marquaus qui doivent le faire distinguer de I o n s les 
autres acides combustibles avec lesquels il aurait pu être 
confondu. 

* Ann. de Chim. U X , 16a. 
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S E C T I O N XV-

De l'Acide saccho-lactique ou mucique. 

HIITOIRE. CET acide fut découvert par Schéele, en 1780. Ce cliï-* 
nn'ste ayant voulu s'assurer s'il obtiendrait, du sucre de lait, 
le même produit d'acide oxalique que lui avait donné le sucre, 
il essaya de distiller au bain de sable, dans une grande cornue 
de verre, un mélange de 124 grammes de sucre de lait pur 
réduit en poudre line, et de 3 j 2 grammes d'acide nitrique 
étendu. La vive effervescence qui se manifesta dès le com
mencement de l'opération, l'obligea de retirer la cornue de 
dessus le bain de sable, jusqu'à ce que la plus grande agita
tion eût cessé. En continuant alors la distillation, le mélange 
prit une couleur jaune ; et comme la liqueur, dans la cornue, 
ne présentait au bout de deux jours de repos, aucune appa
rence déformation de cristaux, il recommença la distillation 
comme auparavant, en ajoutant a48granimesd'acide nitrique; 
et il poussa l'opération jusqu'à ce que la couleur jaune du 
mélange, que cette addition d'acide avait fait disparaître, 
eût été rétable. La liqueur, dans la cornue, contenait une 
poudre blanche; et on remarquait que par le refroidissement 
elle s'épaississait. 11 letendtt alors de 248 grammes d'eau, et 
la fdtra, pour en séparer la poudre blanche qui, bien lavée et 
séchée, pesait environ 29 grammes. Il distilla de nouveau la 
dissolution filtrée, préalablement évaporée jusqu'à consistance 
de sirop, avec 1 24 grammes d'aride nitrique; et après l'éva-
poration, la liqueur, en se refroidissant, donna beaucoup de 
petits cristaux oblongs, acidulés, et un peu de poudre blanche. 
Cette poudre ayant été séparée, il distilla de nouveau la 
liqueur avec une plus grande proportion d'acide nitrique, 
et elle fournit encore des cristaux ; enfin, en distillant une 
dernière fois, avec une addition encore plus forte d'acide 
nitrique, la liqueur cristallisa en totalité. Après avoir réuni 
tous les cristaux obtenus dont le poids se trouva être d'en
viron g grammes, il leur reconnut, en les essayant, les pro
priétés de l'acide oxalique. 

Schéele ayant ensuite examiné les propriétés de la poudre 
blanche, il trouva que c'était un acide d'une nature particu-
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lière, auquel il donna le nom d'acide du sucre de lait1, il fut ap
pelé depuis, par les chimistes français, acide saccho-lactique, 
dénomination à lacjuelle Fourcroy substitua celle d'acide mu-
queux, parce quon l'obtenait également de la gomme ara
bique, et d'autres substances mucilagineuses, traitées avec 
l'acide nitrique. Depuis on a donné à cet acide le nom d'acide 
mucique, mais ce nom ne nous paraissant pas bien approprié 
à cet acide, nous lui conserverons ici celui de saccho-lactique. 

i . On peut se procurer l'acide saccho-lactique en chauf- p , é P «r . i ï on . 

fantàune douce chaleur, dans une cornue, un mélange d'une 

Eartie de gomme arabique, ou de toute autre gomme sem-
lable, avec deux parties d'acide nitrique, jusqu'à ce qu'il 

ne se dégage presque plus de deutoxide d'azote et de gaz 
acide carbonique; on laisse alors refroidir le mélange. 11 s'en 

Îirécipite peu-à-peu une poudre blanche qu'on sépare de la 
iqueur en la filtrant : cette poudre est l'acide saccho-lac

tique *. Cet acide n'est pas pur ; il se trouve mêla avec une 
portion considérable d'oxalate de chaux et avec environ les 
0,06 d'une substance qui, probablement, est un composé de 
gomme et de chaux, Ou peut en séparer l'oxalate de chaux, 
en mettant à plusieurs reprises la poudre blanche en digestion 
dans de l'acide nitrique étendu. On enlève le gommate de 
chaux en dissolvant dans l'eau bouillante le résidu .acide 
saccho-lactique, le gommate de chaux étant insoluble dans 
ce liquide. Par le refroidissement de la liqueur, l'acide 
saccho-lactique s'y dépose à l'état de pureté 3 . Si c'est le 
sucre de lait quon employé, au-lieu de gomme, l'acide 
saccho-lactique s'obtient tout de suite à l'état de pureté. 

2 . L'acide saccho-lactique ainsi obtenu, est sous laforme d'une p r o p r ; ; i ; , 

poudre blanche, graveleuse, d'une saveur légèrement acide. 
Il est décomposé par la chaleur. Les produits 'qu'il donne 

à la distillation sont une liqueur acide qui cristallise en ai
guillés par le refroidissement, une huile acre colorée en 
rouge, du gaz acide carbonique, et du gaz hydrogène car
boné. 11 reste dans la cornue une grande quantité de charbon. 
Suivant Tromsdorf, on obtient aussi un acide en Cristaux, 
qui a les propriétés de l'acide succinique 4 . 

1 Schr'ele. I I , fk). 
* Fourcroy. V I I , 1^6. 
' Laugier, Ami. de Cm'm. L X X I I , 81. 
-· A n n . de Cln'm. L X X I , 73. 

I I . i 3 
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* Phys. chem. 
3 Enoyrlop. me'lh. chim. I , 29a. 
1 Sr.héelc. 
* Ibid. 
5 Morveau , F.ncyclop. méth. chim. I , 2 9 0 . 
6 Schéclc. I I , " 6 . 
7 Rechiirchesphysico-chimicrues. i l , 398. 
ï Armais of Philosophy. Y, i jg . 

Suivant Scbéele, cet acide e s t soluble dans 60 fois son 
poids d'eau bouillante; Tnais il lui en faut 80 , d'après les 
expériences de M. Hermbstadt 1 et de Morveau*. Il cristallise 
par refroidissement, dans la dissolution, environ les o,a5 de 
c e qu'elle en contient 3 . 

La saveur de cette dissolution es t acide, e l l e rougit la 

teinture de tournesol Sa pesanteur spécifique, à la tempé
rature de 1 ' ¿ 0 centigrades, est de 1 , 0 0 1 5 ". 

On appelle saccho-lactales ou mucates, les composés que 
forme cet acide avec les terres, les alcalis et les oxides 
métalliques. Ces sels ne sont que très-imparfaitement connus. 
Peu de chimistes les ont examinés, excepté Scbéele , qui a 
constaté les faits suivans. 

Avec la potasse, l'acide saccho-lactique forme un sel 
soluble dans huit fois son poids d'eau bouillante, et qui 
cristallise par refroidissement. Le saccholactate de soude es t 
aussi cristallisable, et soluble dans cinq parties d'eau bouil
lante. A un f e u modéré, l'ammoniaque est séparée du saccho
lactate d'ammoniaque, et l'acide reste. Les saccho-lactates 
terreux sont à-peu-près insolubles dans l 'eau. L'acide saccho-
lactique agit à peine sur les métaux; mais il se combine 
avec leurs oxides, et ces combinaisons forment des sels qui 
sont presqu'insolubles dans l 'eau. 

Il produit un précipité blanc avec l e s nitrates d'argent, de 
mercure ou de plomb. Il ne fait éprouver aucun changement 
aux sulfates de f e r , de cuivre, de zinc , de manganèse, non 
plus qu'aux hydrochlorates d'étain et de mercure 6 . 

Compoiiîioa.- L'acide saccho-lactique a été analysé avec u n e grande pré
cision par Gay-Lussac et Thénard et par Berzelius 8 ; leurs 
expériences présentent pour résultats, savoir : 

Hydrogène. Carbone. Oxigèno. 

Gay-Lussac. . . 3 ,62 -f- 3 3 , 6 g -f- 6 2 , 6 g = : 100 
Berzelius 5 , i o 5 —t- 5 3 , 4 3 o -J— 6 1 , 4 6 5 rr: 100 
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S E C T I O N X V I . 

De l'Acide urique. 

L E S chimistes s'étaient occupés de différens moyens pour rj«ouvcrn. 

parvenir à reconnaître la nature des concrétions calculeuses 
qui, en se formant accidentellement dans les reins et dans lu 
vessie, donnent naissance a l'une des plus douloureuses ma
ladies que l'homme ait à supporter. Ces essais u'eurent que 
très-peu de succès jusqu'à l'époque où Schéele publia, en 
1 7 7 6 , une suite d'expériences sur ce sujet. En examinant 
plusieurs de ces calculs urinaires, il les trouva principale
ment composés d'uu acide particulier dont il décrivit les pror 
priétés. Les résultats obtenus par Schéele furent continués 
bientôt après par Bergman, qui s'était occupé à-peu-près eu 
même-temps d'expériences semblables*. L'acide ainsi dé
couvert, appelé d'abord par Morveau bezoardique, reçut des 
chimistes français, lorsqu'ils établirent, eu 1787 , la nouvelle 

* Schtele. I , >'J9 et 3 1 0 . Tiaduct. française. 

x 3 * 

En prenant les nombres de Berzelius comme se rappro
chant le plus de la vérité, ils nous donneront, pour la consti
tution de l'acide saccho-laetique, 

5 atomes hydrogène. — o ,6a5 
6 atomes carbone . . . = 4 ( 5 
8 atomes oxigène.. . . ' = 8 

i3 , i Ï 5 

La composition du saccho-lactate de plomb, telle qu'elle a 
été déîerminée par l'analyse de Berzelius, correspond très-
bien avec le poids d'une molécule iutégraute d'acide saccho-
lactique. Cette composition est, 

Aeide saccho-laetique.. . . 100 . . . . i 3 , i 
Oxide de plomb 1 0 6 , 8 7 . . . . i4 

Le nombre équivalent pour l'acide saccho-laetique, indiqué 
par cette analyse, est i 3 , l , c e qui coïncide presque par
faitement avec le nombre résultant de l'analyse de l'acide 
lui-même. 
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* ComparaLive viexv of the phlogislic and antipblogistic théories , 
p . 283. 

nomenclature chimique. le nom de lithique ; et cette der
nière dénomination fut depuis abandonnée pour y substituer 
celle 8acide urique, changement qui eut principalement lieu 
en conséquence des observations et objections du docteur 
Pearson. 

Schéele s'assura que l'acide urique existe toujours dans 
l'urine de l'homme. M. Higgins, eu 1789 *, et le docteur 
Austin en 1791 , publièrent des expériences sur les cal
culs urinaires ; mais ces expériences avaient peu ajouté 
à nos connaissances sur l'acide urique, lorsque le docteur 
Wollaston publia, en 1 7 9 7 , son admirable mémoire sur 
les concrétions calculeuses. Le docteur Pearson fit con
naître, en 1798 , une suite d'expériences très-multipliées sur 
le même sujet; en présentant l'éuumération de ses essais sur 
l'acide urique, il cherche à démontrer que le nom d'acide ne 
peut convenir à cette substance, et qu'elle doit être classée 
parmi les oxides animaux. L'exposé de ces expériences du 
docteur Pearson , ayant appelé l'attention de Fourcroy et 
Vauquelin sur l'acide qui en avait été l'objet, ces savans publiè-
rent un excellent traité sur les calculs urinaires, traité d'après 
lequel il ne pouvait plus rester aucun doute sur les propriétés 
acides de ces calculs, et qui confirmait pleinement, à cet 
égard,les observations de Bergman et de Schéele. Mais c'est au 
docteur Henry que nous sommes redevables de l'exposé le 
plus complet de la nature et des propriétés de l'acide urique. 
Ce chimiste, qui en avait fait l'objet de sa thèse publiée en 
1807, fit paraître depuis un mémoire sur cet acide, dans 
la nouvelle suite des mémoires de Manchester, 

réparation. i . Pour obtenir l'acide urique pur , le docteur Henry 
faisait choix de calculs préalablement reconnus pour être 
principalement composés de cet acide ; il en faisait dissoudre, 
après atoir été pulvérisés , dans une lessive de potasse, et il 
précipitait de cette dissolution l'acide urique par les acides 
hydrochlorique ou acétique. Il lavait d'abord le précipité 
pulvérulent qui s'était produit dans la liqueur, avec un peu 
d'ammoniaque, afin de lui enlever tout acide étranger qu'il 
aurait pu retenir, et il ledulcorait ensuite avec une suffisante 
quantité d'eau chaude. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 Heriry. 
' Scheele , Fourcroy et Henry. 
3 Henry. 
•* Scheele, Bergman, Pearson et Henry. 
5 Fourcroy, Ann. de Chim, X X V I I , 267. 

2. L'acide urique, ainsi préparé, est une poudre blanche, Propr^ir-i. 

rude au toucher sans être graveleuse. Il est insipide et ino
dore, il rougit la teinture de tournesol. 11 se dissout dans 
1 7 3 0 parties d'eau à la température de 16° centigrades, et 
dans 1 i5o parties d'eau bouillante. A mesure que celte der
nière dissolution refroidit, il s'y dépose de très-petits cristaux 
d'acide urique. La dissolution aqueuse rougit le tournesol, 
mais elle ne précipite point les sels terreux et métalliques1. 

3. L'acide urique est rapidement dissous par les lessives 
d'alcalis fixes, mais moins promptement par l'ammoniaque. 
Les carbonates alcalins n'ont aucune action sur lui *. 

4- Cet acide décompose les hydrosulfates alcalins, dont il 
précipite le soufre. Il décompose aussi le savon, lorsqu'on 
l'emploie en quantité suffisante 3 . 

5. L'acide urique se dissout dans l'acide nitrique ; et cette 
dissolution, évaporée presque à siccité, prend une belle cou
leur rosacée, qui augmente tellement d'intensité par une ad
dition d'eau, qu'elle finit par se rapprocherde celle ducarmin. 
Dans cet état, elle colore le bois et la peau en un beau rouge. 
La dissolution aqueuse de cette matière perd en peu d'heures 
sa couleur rouge, qui ne peut plus être ensuite rétablie f . 

En faisant bouillir la dissolution d'acide urique dans l'acide 
nitrique, il s'en dégage du gaz azote , du gaz acide carbo
nique , et de l'acide hydrocyanique 6 . Le docteur Paerson 
parvint, par des distillations répétées, à convertir le résidu 
en nitrate d'ammoniaque. En faisant passer de la vapeur de 
chlore dans de l'eau tenant de l'acide urique en suspension, 
cet acide prend une apparence gélatineuse, et ensuite il se 
dissout. H y a dégagement de gaz acide carbonique, et la dis
solution donne par évaporation de Phydrochlorate d'ammo
niaque, du suroxalate d'ammoniaque, de l'acide hydrochlo-
rique et de l'acide nialique. 

6. L'acide urique se combine avec les différentes bases , 
et ces combinaisons forment un genre de sels appelés urates, 
dont nous devons principalement l'examen au docteur Henry. 
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+ Foiifcrny, Ann. d e Chîm. X V I , 116. 

7. A la distillation de l'acide urique, il passe environ les 
0,^5 de cet acide dont les propriétés sont altérées , et on le 
trquve dans le récipient cristallisé en lames. On y aperçoit 
en outre quelques gouttes d'une huile épaisse. Il passe en
suite les o , i25 de l'acide à l'état de carbonate d'ammoniaque 
concret, puis de l'hydrocyanate d'ammoniaque, de l'eau et 
de l'acide carbonique ; il reste dans la cornue une quantité 
de charbon qui s'élève aux 0,125 du poids de l'acide dis
tillé*. .La décomposition a lieu , suivant le docteur Henry, 
dans l'ordre qui suit : i . ° il passe dans le récipient une ou 
deux gouttes d eau, tenant en dissolution du carbonate d'am
moniaque; 2 . " ducarbonated'ammoniaque sec; 3.°l'acide su
blimé; 4-° le charbon dans la cornue équivaut au sixième 
du calcul distillé. 

s i , H i „ , é Le docteur William Henry s'est particulièrement occupé 
.ciiie u n q i w . , j e reconnaître la nature de l'acide sublimé. Schéele l'avait 

considéré comme ayant de l'analogie avec l'acide succinique, 
et le docteur Paerson , comme se rapprochant dans ses pro
priétés de l'acide benzoïque. Le docteur Henry regarde ce 
sublimé acide, comme un sel composé d'un acide particulier 
à l'état de combinaison avec l'ammoniaque , et il reconnut à 
ce composé les propriétés ci-après : 

Il est jaune , d'une saveur fraîche et amère ; il se dissont 
facilement dans l'eau et dans les dissolutions alcalines ; il n'en 
peut être précipité par les acides; il se dissout aussi un peu 
dans l'alcool. Il est volatil ; et par une seconde sublimation, il 
devient beaucoup plus blanc. Sa dissolution aqueuse rougit 
les couleurs bleues végétales; mais l'addition d'une très-petite 
quantité d'ammoniaque détruit cette propriété. Il ne fait point 
effervescence avec les carbonates alcalins. Il fournit, paréva-
poration, des cristaux permanens , majs d'une forme difficile 
à déterminer, à raison d'une certaine portion de matière 
animale qui y est adhérente. Ces cristaux rougissent les cou
leurs bleues végétales. Lorsqu'on ajoute de la potasse à ces 
cristaux, il y a dégagement d'ammoniaque. En les dissolvant 
dans l'acide nitrique, ils ne tachent pas en rouge, ainsi que 
cela a lieu avec l'acide urique, et leur dissolution aqueuse 
ne décompose pas les sels terreux, comme le font les uiates 
alcalins. Cet acide sublimé n'a aucune action sur les sels de 
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S E C T I O N X V I I . 

De l'Acide laccique. 

C'EST le docteur John qui obtint cet acide de la laque en Pré^i-anon. 

bâton*, en opérant de la manière suivante. Après avoir réduit 
en poudre un bâton de laque, il mettait cette poudre en diges
tion dans l'eau, et l'y laissait jusqu'à ce qu'elle ne communiquât 
plus de couleur à ce liquide. Ou évaporait la solution aqueuse 

Iusqu'à siccité, et le résidu était mis en digestion dans l'alcool, 
ja solution alcoolique était également évaporée à siccité, 

et le résidu desséché était mis à digérer à son tour dans 

• Ann. rleChim. X C V I , 53. 
a La larrue est une substance formée par des insectes, dans les 

Indes. Mous en parlerons en traitant des résines. 

cuivre, de fer, d'or , de platine, d'étain et de mercure. Avec 
les nitrates d'argent et de mercure , et l'acétate de plomb , 
il forme un précipité blanc, soluble dans un excès d'acide 
nitrique. L'acide hydrochlorique ne produit aucun précipité 
daus la dissolution aqueuse de ces cristaux. Ces propriétés 
de l'acide sublimé, nous démontrent qu'il diffère de l'acide 
urique, ainsi que de tout autre acide connu. Le docteur Austin 
trouva, que par des distillations répétées, cet acide sublimé 
se résolvait en ammoniaque , en azote et en acide bydrocya-
nique ; d'où il suit que ses parties constituantes sont indu
bitablement les mêmes que celles de l'acide urique , mais 
variant seulement dans la proportion. 

On voit, par les expériences de Gay-Lussac, que l'acide Compoiiiion. 

urique contient 2 atomes de carbone et 1 atome d'azote ",et 
en le supposant combiné avec 1 atome d'oxigène,la compo
sition de l'acide urique serait 

1 atome azote = 1,75 
2 atomes carbone. . = i ,5o 
1 atome oxigène.. . r= 1,00 

4,25 

D'après cette constitution de l'acide urique , le poids d'une 
de ses molécules intégrantes serait 4,25. 
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S E C T I O N X V I I I . 

De l'Acide malique. 

F r ^ i r a u o n . CET acide, que Schéele découvrit en 1 7 8 5 , a reçu le 
nom d'acide malique , parce qu'on peut l'extraire en grande 
quantité du suc des pommes , où il existe tout formé. L 
procédé que Schéele indique pour obtenir cet acide, consiste 
à saturer de potasse du suc de pommes , et à verser dans 
cette liqueur de l'acétate de plomb , jusqu'à ce qu'il ne se 
forme plus de précipité. Après avoir lavé, dans une suffisante 
quantité d'eau, celui qui a été produit, on le traite avec de 
1 acide sulfurique étendu , jusqu'à ce que la liqueur surna
geante ait acquis une saveur sensiblement acide, et que celle 
sucrée qu'elle conservait, tant qu'il y restait encore du sel 
de plomb , ne s'y reconnaisse plus. On en sépare alors , en 
la filtrant, le précipité de sulfate de plomb qui s'y est formé, 
£t elle ne contient plus que l'acide malique p u r 3 . 

1 Schweipr'er's Journ. X V . MO. 
' S-wedish Trans. ar.d (JrcU's Armais, T-85, 

le ther .La solution éthérée étant aussi évaporée, laissait une 
masse sirupeuse d'un jaune clair, qui était de nouveau dissoute 
dans l'alcool- En ajoutant de l'eau à cette dissolution , elle 
abandonnait un peu de résine. Le liquide contient alors l'a
cide laccique uni avec un peu de potasse et de chaux. On en 
séparait ces substances en précipitant l'acide par le plomb, 
et en décomposant le laccate de plomb au moyen de l'acide 
sulfurique ajouté en quantité justement suffisante pour sa
turer l'oxide de plomb. 

Fropvié.ëi. Ï . L'acide laccique ainsi obtenu , est susceptible de cris
talliser ; sa couleur est d'un jaune de vin, sa saveur est acide. 
Il est soluble dans l'eau, dans l'alcool et l'éther. 

2 . Il précipite en blanc le plomb et le mercure de leurs 
dissolutions acides ; mais il ne trouhle pas l'eau de chaux, 
non plus que les nitrates d'argent et de barite. 

3 . L'acide laccique pur, ou combiné avec une base , pré
cipite les sels de fer en blanc. 

4 · Ses composés avec la chaux, la soude et la potasse , 
sont déliquescents et soluhles dans l'alcool *. 
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Vauquelin s'est assuré qu'on peut se servir, avec plus 
d'avantage encore, pour la préparation de cet acide, du 
suc du sempervivum tectorum ( joubarbe des tnîts ) , dans 
lequel cet acide existe en abondance à l'état de combinaison 
avec la chaux. On peut très-facilement l'en extraire par le 
procédé que Vauquelin considéra comme étant préférable , 
et qui consiste à verser dans le suc de cette plante une 
dissolution d'acétate de plomb, et à décomposer le préci
pité produit, après l'avoir lavé, par l'acide sulfurique étendu ' 
à la manière de Schéele. 

On peut également se procurer l'acide malique par l'action 
de l'acide nitrique sur le sucre. En distillant de l'acide ni
trique avec du sucre, à quantités égales, et jusqu'à ce que 
le mélange prenne une couleur brune (ce qui indique que 
tout l'acide nitrique en a été enlevé); on trouvera que ce mé
lange a acquis une saveur acide, et après en avoir séparé, 
par l'eau de chaux, tout l'acide oxaliquequi a pu s'être formé, 
il reste un autre acide qu'on peut obtenir de la manière sui
vante. On le sature de chaux; en versant ensuile de l'alcool 
dans la liqueur filtrée, il s'y forme un coagulnrn qui est l'acide 
combiné avec la chaux. On le sépare par la filtration, on 
l'édulcore avecune nouvelle quantité d'alcool, et après l'avoir 
dissous dans de l'eau distillée, on ajoute à cette dissolution de 
l'acétate de plomb jusqu'à ce qu'elle ne précipite plus : le 
précipité obtenu est l'acide combiné avec le plomb. Ou le 
décompose par l'acide sulfurique étendu, et l'acide reste 
pur *. 

I. M.Donovan,en examinantdernièremefttles différens pro
cédés dont on avait fait usage pour la préparation de l'acide 
malique, annonce que celui de Vauquelin estle seul au moyen 
duquel on puisse se procurer cet acide à l'état de pureté 3 . Il 
recommande cependant comme la meilleure méthode à em
ployer , celle qu'il indique ainsi. On évapore aux deux tiers le 
suc du sempervivum tectorum., et après avoir laissé la li-

• A un. rie Chim. X X X I V , 1 3 7 . 
* Swpdish Trans. rt Crell's Aimais. 1-85. 
3 Je l is , il y a quelques annc'es, une suite d'expériences ayant 

pour objet d'extraire l'acide malique du suc itepomm.es, ainsi que 
sur la formation de cet acide par l'action de l'acide nitrique sur le 
sucre. Je suis en étal de certiGer authenliquemcnl les difficultés que 
présentent l'une et l'autre des méthodes dont M. Donovau donne 
l'expose' dans son mémoiie. 
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queur fin repos pendant quelques heures, on la filtre. En la 
mêlant alors avec un volume égal au sien d'alcool, il se dépose 
dans le liquide un coagulum qui est un sur-malate de chaux. 
Ce coagulum, après avoir été lavé avec de l'alcool, est séché 
à l'air et dissous dans l'eau. On précipite l'acide malique 

II A R l'acétate de plomb, et après avoir lavé le précipité, on 
e fait bouillir pendant quinze minutes dans une quantité d'a

cide sulfurique étendu, telle qu'elle ne suffise pas tout-à-fait 
pour saturer entièrement l'oxide de plomb qu'elle contient. 
Après avoir abandonné pendant quelques jours la liqueur à 
elle-même, on la filtre pour en séparer le sulfate de plomb. 
On y fait passer ensuite un courant de gaz acide hydrosulfu-
rique jusqu'à ce que tout le plomb qui aurait pu être encore 
retenu en dissolution soit précipité. Après avoir filtré de 
nouveau la liqueur, on la fait bouillir dans un vaisseau ouvert 
jusqu'à ce que le gaz acide hydrosulfurique soit expulsé. Le 
liquide ne contient plus alors que l'acide malique pur en dis
solution dans l'eau \ 

P R O P O S É S . 2 . L'acide malique, ainsi obtenu, est un liquide d'un brun 
rougeâtre, d'une saveur très-aigre. Il devient, par l'évapo-
ration , épais et visqueux comme un mucilage ou un sirop, 
mais sans prendre la forme cristalline. Exposé en couches 
minces, à l'air sec, il se dessèche entièrement et prend l'ap
parence d'un vernis. 

Chauffé à l'air, cet acide noircit, se boursoufle, exhale 
une fumée acre et laisse un charbon très-volumineux. Les 
produits de sa distillation sont de l'eau acide , un peu de gaz 
hydrogène carboné et une grande quantité de gaz acide car
bonique*. 

3 . Il est très-soluble dans l'eau ; il se décompose par de
grés et spontanément dans les vaisseaux où on le conserve, 
par une sorte de fermentation qu'il y éprouve 3 . 

/ j . L'acide sulfurique le charbonne, et l'acide nitrique le con
vertit en acide oxalique 4 ; d'où il suit évidemment qu'il est 
composé d'oxigéne, d'hydrogène et de carbone , mais dans 
des proportions qui n'ont pas encore été déterminées. 

' Phil. Trans. I 8 I 5 . 
J Fonicroy. V i l , 199 . 
3 J'ai gardé une fois, pendant quatre a n s , une certaine quantité 

de cet aride, ( T N I n'éprouva d'autre aUéralion que d'être devenu 
-d'une conteur plus foncée. 

* Scliéclc E T Hermb.stadt. 
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* Son nom ancien était sr<rhus aitcuparia, d'où M. Donovan a 
lionne celui de sorbique à l'acide. 

L'acide malique se combine avec les alcalis, les terres et 
oxides métalliques; il forme ainsi des malates. 

Cet acide, qui ressemble beaucoup à l'acide citrique,'en 
diffère néanmoins par les particularités suivantes, savoir : 

I . » L'acide manque ne cristallise pas, tandis que l'acide ci
trique se forme en très-beaux cristaux ; 

2." Le sel que l'acide citrique forme avec la chaux est 
presque insoluble dans l'eau bouillante , qui dissout au con
traire, avec facilité, le sel que produit la combinaison de 
l'acide malique avec la même base , ou le malate de chaux ; 

'6° L'acide malique précipite les dissolutions de mercure 
de plomb et d'argent dans l'acide nitreux, et aussi la dissolu
tion d'or, étendue d'eau, dissolutions que l'acide citrique n'al
tère en aucune manière ; 

4 ° L'acide malique semble avoir moins d'affinité pour la 
chaux que l'acide citrique; car en faisant bouillir, pendant 
une minute seulement, une dissolution de chaux dans l'acide 
malique avec un sel formé d'ammoniaque et d'acide citrique, 
il y a décomposition, le dernier acide se combine avec la 
chaux, et le citrate de chaux formé se précipite. 

S E C T I O N XIX. 

De l'Acide sorbique. 

M. DONOVAN découvrit, en I 8 I 5 , cet acide dans le suc 
exprimé des baies du frêne de montagne , le pyrus aucu-
paria * des botanistes. 

On peut retirerl'acide deces baies, en les traitant parlepro- P R É P A R A T I O N . 

cédédeM.Donovan. Après en avoirrassemblé deparfaitement 
mûres et les avoir d'abord broyées dans un mortier de por
celaine, on les presse dans un sac de toile. On en obtient 
ainsi près de la moitié de leur poids de suc d'une pesanteur 
spécifique de 1,077. ^ e suc ayant été passé est mêlé avec 
une dissolution filtrée d'acétate de plomb. On sépare par le 
filtre le précipité, sur lequel, aprèsl'avoir d'abord lavé à l'eau 
froide, on verse une grande quantité d'eau bouillante, qu'on 
laisse s'écouler , en le traversant, dans des jarres de verre. 
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Au bout de quelques heures le liquide devient opaque, et il 
s'y dépose des cristaux d'une grande beauté, ayant beaucoup 
d'éclat. La matière restant sur le filtre devient alors dure 
et cassante; mais elle peut encore fournir une plus grande 
quantité de cristaux eu la traitant ainsi qu'il suit. On la fait 
bouillir pendant une demi-heure avec une quantité d'acide 
sulfurique étendu , plus que suffisante pour saturer tout le 
plomb que ce résidu contient. Après avoir filtré la liqueur, 
on la traite de nouveau avec de l'acétate de plomb. Le préci
pité, lavé à l'eau froide, puis à Teau chaude, comme dans la 
première opération, donne une nouvelle quantité de cristaux. 
On peut continuer à procéder ainsi jusqu'à ce que l'acide uni 
au plomb ait été obtenu en presque totalité à l'état de cris
tallisation. 

On rassemble alors les cristaux formés. On les fait bouillir 
pendant environ une demi-heure avec 2 , 3 fois leur poids 
d'acide sulfurique de i,ogo de pesanteur spécifique, en rem
plaçant l'eau à mesure qu'elle s évapore, et en ayant soin de 
remuer continuellement le mélange avec une baguette de 
verre. Après avoir versé la liqueur claire dans une jarre de 
verre de petit diamètre, on la fait traverser, pendant qu'elle 
est encore chaude, par un courant de gaz acide hydrosulfu-
rique. Lorsque tout le plomb a été précipité, et que le liquide 
a été filtré, on le fait bouillir dans un bassin à l'air, jusqu'à 
ce que tout le gaz acide hydrosulfurique ait été chassé. La 
liqueur ne consiste plus alors qu'en une solution aqueuse 
d'acide sorbique. 

Propriété. T , X'acide sorbique, ainsi préparé, est un fluide transpa
rent, sans odeur et sans couleur. Il se dissout dans l'alcool, 
et en toute proportion dans l'eau, l i se forme par l'évapo-
ration en une masse solide et incristallisable qui est déliques
cente. A la distillation, la liqueur qui passe ne donne aucune 
trace d'acidité. Sa saveur est tellement aigre qu'elle produit 
une sensation douloureuse sur l'organe du goût. Cet acide 
n'éprouve pas beaucoup d'altération lorsqu'il est gardé sans 
être combiné. 

3 . En le faisant bouillir avec le malate de plomb, il dé
compose ce sel, et il se dépose du sorbate de plomb en 
cristaux. 

3 . L'acide sorbique se combine avec l'oxide de plomb en 
trois proportions. Le scus-sorbste de plomb est en masse 
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D E L ' A C I D E F O R M I Q U E . 2O5 

dure , ou en poudre graveleuse. Le sórbate est une poudre 
blanche, qu'on peut obtenir par sa dissolution dans l'acide sor-
biqne, en beaux cristaux argentins. Le sur-sorbate a une sa
veur sucrée, et il est soluble dans l'eau. 

4· Avec la potasse, la soude et l'ammoniaque, l'acide sor-
bique forme des sels cristallisables , contenant un excès d'a
cide. Ces sels sont solubles dans l'eau, mais ils ne se dissol
vent pas dans l'alcool. 
• 5. La combinaison de l'acide sorbique avec la chaux .et la 
barite produit des sels neutres qui se déposent à l'état pul
vérulent. Les carbonates de chaux ou de barile mis et agités 
dans une quantité suffisante d'acide sorbique, le neutralisent 
complètement. 

6. Il ne peut former de combinaison avec l'alumine. 
7. L'acide sorbique précipite le plomb de ses dissolutions, 

mais son action sur les sels d'argent, de mercure et de fer, 
n'a pas été examinée ' . 

S E C T I O N XX. 

De l'Acide formique. 

IL fut fait pour k première fois mention dé cet acide dans 
les Transactions philosophiques, pour iGyi.Dans un mémoire 
qui y fut inséré par M,. Kay, il y exposait les observations de 
M. rlalse, et présentait le détail des expériences de M. Fisber 
sur le suc acide que donnent spontanément les fourmis, et 
qu'on en retire par la distillation'. M. Fisber compare cette 
liqueur au vinaigre, mais en faisant remarquer quelques dif
férences entre ces deux liquides. On connaissait à peine rien 
de plus sur cette substance, lorsque IVIargraff, dans une Dis
sertation sur ce sujet, publiée dans les Mémoires de Berlin , 
pour 1749 , rendit compte des recherches qu'il avait faites , 
avec sa précision ordinaire, sur la nature et les propriétés 
de cet acide, en indiquant le moyen de l'obtenir de la formica 

1 Nous avons décrit ici les propriétés de l'acide sorbique , d'après 
le mémoire de M. Donovan, inséré dans les Transactions philoso
phiques pour 1S15 . Il était alors le seul chimiste qui eût pai léde cet 
^cide. 

• Phil. ï r a n s . V , ao63. 
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ru/a ou fourmi rouge ». Ces découvertes de Margraff furent 
confirmées et augmentées encore de plusieurs autres faits 
nouveaux, par MM. Arvidson et Oehrn , qui publièrent, en 
1 7 8 2 , un mémoire sur le même sujet. Il fut traité aussi, dans 
les Annales de Crell, pour 1 784 , par Ilernibstadt, qui s'était 
principalement occupé des moyens de purification de l'acide 
formique, et qui annonça avoir reconnu , dans le suc des 
fourmis , plusieurs substances étrangères, et entre autres 
l'acide malique. Richter publia, en 1 7 9 3 , ses expériences 
sur l'acide formique, et proposa une méthode pour se le 
procurer dans un tiès-grand état de concentration*. Deyeux, 
qui l'examina peu de temps après, lui trouva de l'aualogie 
avec l'acide acétique 3. Cette opinion du chimiste français fut 
confirmée par Fourcrov et Vauquelin , qui conclurent de 
leurs expériences sur les fourmis, dont ils rendirent compte 
en 1802 , que l'acide formique n'est autre chose qu'un mé
lange des acides acétique et maliqr.e Ces assertions de chi
mistes aussi célèbres ayant déterminé Suerseu à s'occuper 
aussi de cet objet, il fit voir, dans une savante Dissertation 
sur l'acide formique , publiée en i 8 o 5 5 , que la plupart des 
faits annoncés par Fourcroy et Vauquelin avaient déjà été 
observés par les chimistes qui les avaient précédés dans 
l'objet de leur travail ; que les expériences , dont ils avaient 
présenté le détail, étaient insuffisantes pour établir les con
clusions qu'ils en avaient tirées ; que l'acide formique , lors
qu'il est convenablement préparé, ne contient point d'acide 
malique , et qu'il a des propriétés différentes" de celles de 
l'acide acétique. Quelques observations que je présentai sur 
l'acide formique dans la dernière édition de cet ouvrage, 
portèrent Gehlen à résumer les recherches sur cet acide; et 
après avoir établi, dans une dissertation savante qu'il publia 
en 1ÎJ12 , les propriétés des acides formique et acétique, eu 
les comparant entre elles, il spécifie, avec autant de clarté 
que de précision, les caractères particuliers de l'acide for
mique 6 . 

1 M Ü R S R A F F . Opusc. I , 'Jyi. 
* Gelilcn. IV , 7 . 
1 Fourcroy- Je rfai pas vu les dissertations de Richter e l d t Deyeux. 
» Phil. M Ü R . X V . 148. 
5 Geldeu's Jour. IV, 1 . 
? Seh«i'igger's Journal. IV, ». 
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* Schvreigger's Jour. IV, 14. 

Le procédé le plus simple pour se procurer l'acide for- trrpmuon. 

inique à l'état de pureté, est celui de Margraff, perfectionné 
par Richter. C'est en conséquence à cette méthode que 
Suersen eut recours. Elle consiste à distiller dans un alamhic 
d'argent ou de cuivre élamé , une infusion d'une quantité 

Quelconque de fourmis, dans environ trois fois leur poids 
'eau. On continue la distillation tant que l'eau qu'elle en 

sépare n'a pas l'odeur de brûlé, et on l'arrête dès que cette 
odeur commence à se faire sentir. On sature alors , par le 
carbonate de potasse, la liqueur passée dans le récipient, et 
on l'évaporé à siccité. On mêle la masse blanche qu'on ob
tient, avec autant d'acide sulfurique, étendu d'un poids égal 
d'eau, qu'il en faut pour saturer la potasse, et on distille 
lentement^ à siccité ce mélange dans une cornue. On rectifie 
de nouveau, à une très-douce chaleur, le liquide passé dans 
le récipient, pour en chasser le peu d'acide sulfurique qu'il 
aurait pu retenir. 

Gehlen , pour être encore plus certain de la pureté de son 
acide fonnique, saturait l'acide obtenu par le mode de pré
paration que nous venons d'indiquer, avec du carbonate de 
cuivre ; et par une évaporation conveuable, il séparait le 
formiate de cuivre en cristaux. Il distillait ensuite dans une 
cornue un mélange d'environ 4oo grammes de ces cristaux 
avec environ 260 grammes d'acide sulfurique de 1,864 C ' E 

pesanteur spécifique. Il avait pour produit 212 grammes 
d'acide formique pur. 

1. Cet acide a une saveur aigre, et il ne peut cristalliser, rrçjfrlé,;,. 

même par l'application d'un froid artificiel. 
2. Sa pesanteur spécifique j à la température de ao° centi

grades , est de 1,1168 * , taudis que celle de l'acide acétique 
Je plus concentré n'excède pas 1,08. 

Quoique la pesanteur spécifique de cet acide soit plus con
sidérable que celle de l'acide acétique , sa faculté de neutra
liser les substances alcalines est néanmoins beaucoup plus 
faible ; c'est ce que prouvent les résultats suivans des ESSAIS 
que fit Suersen pour déterminer les quantités de carbonates 
dépotasse, de chaux et de magnésie, que des poids égaux 
d'acides formique et acétique, ramenés à une même pesan-
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teur spécifique de i ,o5a5 , étaient capables de neutraliser. Il 
eut pour résultats, savoir : 

Acide forraique. Acide acétique. 

Potasse. . . . . . 336,8 465,i 
Chaux lG6,o 23i ,o 
Magnésie i 5o ,o 2 i3 ,o 

Telles sont les différences, que reconnut Suersen. entre 
l'acide formique et l'acide acétique. 

3. L'acide formique, distillé avec l'alcool, produit un éther 
avec odeur de fleur de pêche , quoiqu'on n'y découvre pas la 
présence de l'acide hydrocyanique 1 . 

4· Gehlen a décrit dans un très-grand détail les propriétés 
des formiates de soude et de cuivre, et il a fait voir qu'elles 
diffèrent beaucoup de celles des acétates des mêmes bases. 
Le formiate de cuivre cristallise en prismes à 6 pans. Ils sont 
d'un vert bleuâtre, et leur pesanteur spécifique est de i , 8 1 5 ; 
tandis que la pesanteur spécifique de l'acétate de cuivre est 
de i , 9 i4 " Le: formiate de cuivre est plus soluble dans l'eau , 
et moins soluble dans l'alcool que l'acétate de cuivre. 

5. Berzelius a fait dernièrement avec beaucoup de pré
cis ion 3 l'analyse de l'acide formique. Il l'a trouvé composé de 

Hydrogène 2,84 
Carbone 32,4o 
Oxigène 64,76 

1 0 0 . 0 0 

Suivant les expériences du même chimiste, le formiate de 
plomb consiste en 

Acide formique . . . . 1 0 0 . . . . 4,696 
Oxide de plomb. . . . 2g8,i . . . i4 

D'après cette analyse , le nombre équivalent pour l'acide 
. formique est 4/^96- Ln le comparant avec l'analyse de l'acide 

formique , on voit que cet acide doit être formé de 
1 Atome hydrogène = 0 , 1 a5 
2 Atomes carbone. . = r i ,5 
3 Atomes oxigène. . = 3 

4,625 

• Gehleu's Journal. IV, i-J. 
* Aanals of Philosophy. I X , 10;. 
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DE L 'ACIDE L A C T I Q U E . 20G 

Cette estimation ne diffère de celle de l'acide oxalique que 
par la quantité d'hydrogène. Dans l'acide formique, ce prin
cipe entre pour i atome, et il n'existe dans l'acide oxalique 
que pour ~ d'atome. 

S E C T I O N XXI . 

De F Acide lactique. 

LE lait, gardé pendant quelque temps, tourne À l'aigre. H I S T O I R E 

E , . 1 ' ° • r u • ] 1 • * J ' 1 • • . - 1 et P R É P A R A T I O N 

ocheele examina 1 acide qui se développe ainsi, et il 
lui donna le nom d'acide lactique, en indiquant, pour l'ob
tenir, la méthode qui suit. 

On fait réduire aux o , i 2 5 , par l'évaporation, du petit* 
lait aigri. Après avoir séparé de la liqueur, par le filtre,la 
partie caseuse qui s'y est déposée , on la sature par de l'eau 
de chaux, et le phosphate de chaux est précipité. On filtre 
de nouveau la liqueur, puis on l'étend avec trois fois son 
volume d'eau. On y verse alors , et goutte À goutte, de l'acide 
oxalique pour reprendre et précipiter toute la chanx ; ou y 
ajoute ensuite une très-petite quantité d'eau de chaux pour 
s'assurer qu'on n'y a pas mis un peu trop d'acidç oxalique 
qui, dans ce cas , est immédiatement précipité eu oxalate de 
chaux. On évaporé? la liqueur jusqu'à consistance de miel j 
et après y avoir ajouté une quantité suffisante d'alcool, on 
filtre une troisième fois; l'acide passe À l'état de dissolution 
dans l'alcool; mais le sucre de lait et toute autre substance 
étrangère À l'acide , que pouvait contenir la liqueur, restent 
sur le filtre. On l'étend alors d'une petite quantité d'eau, 
et en distillant À un feu très-doux, tout l'alcool est SE-* 
paré , et l'acide lactique reste eu dissolution dans l'eau *. y. 

Schéele conclut des propriétés de l'acide ainsi obtehu, qu'il 
avait beaucoup d'analogie avec l'acide acétique , mais qu'il lui 
manquait quelque chose pour être amené au même état, Il in
diqua même un moyen pour obtenir du vinaigre en grande 
quantité, du lait, et il s'assura que cette substance en donne 
toujours un peu par la distillation *. 

* Schée le , Stockholm, Trans. 1580. 
• Schéele. I I , 66. 

II . i{ 
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Bouillon-Lagrange* publia, en 1802, sur l'acide lactique, 
Une suite d'expériences, d'après lesquelles il conclut que l'a
cide lactique n'est autre chose que l'acide acétique sali par 
un peu de substance salinej et de matière animale *. Thé-
nard tira la même conclusion de ses expériences en 1806 1 ; 
mais les résultats des expériences de ces deux chimistes ne 
pouvaient détruire l'opinion de l'existence de l'acide lactique, 
car ils avaient obtenu l'un et l'autre , par distillation, l'acide 
qu'ils examinèrent, et Schéele avait expressément établi que 
lorsqu'on distillait l'acide lactique } il était transformé en acide 
acétique. Le professeur Berzelius, quis'occupa de nouveau, en 
1808, de l'examen de l'acide lactique, en exposa en détail 
les propriétés, dans le second volume de sa Chimie animale, 
et en établit pleinement la nature particulière 3 . Il se procura 
l'acide lactique pur, en procédant ainsi qu'il suit. 

Après avoir dissous dans l'alcool l'extrait obtenu par l'éva-
poraticm à siccité du petit-lait, et consistant en acide lactique, 
accompagné de lactate et hydrochlorate de potasse, de phos
phate de chaux, et d'un pey de matière animale, on ajoutait à 
la liqueur alcoolique, de l'alcool tenant les o ,o i3 environ de 
Son poids d'acide sulfnrique concentré, eu quantité suffisante 
pouTqu'il y eût excès de cet acide. Il se précipitait du sulfate 
de potasse. On faisait ensuite digérer la dissolution sur du 
carbonate de plomb, jusqu'à ce que le liquide eût acquis une 
saveur douceâtre. On séparait ainsi les acides sulfuriqueet 
phoSphoriqne, et la plus grande partie de l'acide hydrochlo-
riquejinais l'acide lactique qui forme avec le plomb un com
posé soluble, restait dans la liqueur. On y faisait passer alors 
un courant de gaz bydro-sulfurique, pour en précipiter le 
plomb, après quoi on la mettait en digestion sur de la chaux 
-vive.; jusqu'à ce que toute la matière animale en eût été sé
parée. Cette liqueur ne contenait plus dans cet état que des 
acides lactique et hydrochlorique, et de la chaux. On en pre-
ïiait une portion dont on précipitait lft chaux par l'acide oxali
que, et qu'bn saturait ensuite avec du carbonate d'argent- On 
se servait ensuite de-cette portion de dissolution ainsi traitée, 

' A n n . de Chim. L , 288 . ' l' ' * 
• Ihid. hlX , 2 8 0 . 
3 l'orelasnin^ar i D'jurkemícn. I I , 4^°- ^ a clé public .dans le 

PViil. TVIag. X L ! , i\i , une traduction de sou exposé sur l'acide lac 
tique. 
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pour séparer l'acide hydrochlorique du surplus de la liqueur; 
enfin on précipilait la chaux par l'acide oxalique, et il ne restait 
plus que l'acide lactique en dissolution dans l'eau. 11 convient 
d'évaporer cette dissolution à siccité, et de redissoudie dans 
l'eau le résidu de cette évaporation, pour enlever l'oxalatede 
chaux, que la liqueur avant l'évaporation aurait pu retenir. 

I . L'acide lactique, ainsi obtenu, est d'un jaune brunâtre. 
Sa saveur, piquante et aigre, est sensiblement affaiblie lorsque ProprMiëi, 

l'acide est é'eudu d'eau. Cet acide est inodore lorsqu'il est 
froid; mais chauffé, il acquiert une odeur aigre et piquante, 
qui ressemble assez à celle de l'acide oxalique sublimé. Il ne 
cristallise point; mais* évaporé à siccité, il forme un vernis 
lisse qui attire par degrés l'humidité de l'air. Cet acide se dis
sout aisément dans l'alcool. Chauffé , il entre en ébullition en 
répandant une odeur aigre, et il laisse un charbon volumi
neux, qui biùle difficilement. A la distillation, il donne de 
l'huile ernpyreumatique, de l'eau, de l'acide acétique, de l 'a
cide carbonique, et du gaz hydrogène. 

1· Tous les sels produits par la combinaison de l'acide lac
tique avec les bases, sont solubles dans l'eau; et aucun de ces 
sels ne prend facilement la forme cristalline. 

3. Le lactate de potasse est sous la forme d'une masse gom-
tneuse, transparente, d'un jaune léger , qui se durcit difficile
ment. Lorsqu'on le mêle avec de l'acide sulfurique corfcentré, 
line se manifeste point d'odeur d'acide acétique. Ce lactate se 
dissout facilement dans l'alcool. 

4- Les caractères du lactate de soude sont à-peu-près les 
mêmes. 

5. Le lactate d'ammoniaque a quelque tendance à cristal
liser. Il estsouB la forme d'uue masse gorameuse, qui prend à 
l'air un excès d'acidité. Lorsqu'on le chauffe, l'ammoniaque 
s'en dégage en plus grande partie, et le sel acide résidu est dé
liquescent à l'air. 

G. Le lactate de barite, lorsqu'il est évaporé, donne pour ré
sidu une masse gommeuse, soluble dans l'alcool. Lesous-lactate 
debariteest une matière pâteuse que l'alcool ne peut dissoudre* 

7. L'alcool partage également le lactate de chaux en deux 
portions. 11 laisse un sous-lactate non dissous sous forme pul
vérulente; il dissout le lactate neutre, et produit ainsi un 
vernis jaune brillant, qui étant séché lentement se fendille sur 
oute sa surface, et devient opaque. 
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8. Le lactate de magnésie évaporé jusqu'à consistance 
sirupeuse, et abandonné dans un lieu chaud, se forme en cris
taux grenus. En l'évaporant promptement à siccité, il donne 

ftour résidu une masse gommeuse, séparable par l'alcool en 
actate et en sous-lactate. 

g. Le lactate ammoniaco magnésien, qui se produit lors
qu'on précipite le lactate d'ammoniaque par la magnésie caus
tique tout aussi long-temps qu'il y a précipité, se forme en 
cristaux aiguillés qui ne s altèrent point à l'air. 

10. Le lactate d'argent est d'un jaune verdàtre léger avec 
saveur métallique; lorsqu'il est séché lentement il forme un 
vernis très-luisant. 

1 1 . Le protolactate de mercure est d'un jaune léger, dé
liquescent à l'air; il contient un excès d'acide, et il est soluble 
dans l'alcool. Le perlactate de mercure est un sel rouge, gom-
meux, déliquescent. 

î a. Il existe trois lactates de plomb. Le lactate de plomb 
s'obtient en mettant en digestion sur du protoxide de plomb, 
une dissolution alcoolique d'acide lactique ; il se forme en 
grains cristallins de couleur grise. En faisant digérer cette 
même dissolution alcoolique sur une plus grande proportion 
de protoxide de plomb, c'est un sous-lactate qui est formé. 
Le prpt6xide devient plus légèrement coloré, se gonfle, 
et enlève l'acide au liquide. On a le surlactate en faisant di
gérer l'acide lactique sur du carbonate de plomb. Ce sel ne 
cristallise pas, mais il forme une masse d'apparence sirupeuse 
avec une saveur austère sucrée. 

i 3 Le lactate de fer est d'un brun rougeàtre. Une cristallise 
pas , et ne se dissout point dans l'alcool. 

i4- Le lactate de zinc cristallise. L'acide lactique dissout 
le zinc et le fer, en dégageant de l'un et de l'autre de ces mé
taux du gaz hydrogène. 

i 5 . Le lactate de cuivre varie suivant les différens degrés 
de saturation, du bleu au vert et au bleu foncé. Telles sont 
les propriétés de cet acide, déterminées par Berzelius. Elles 
suffisent pour le faire, distinguer de toute autre espèce d'acide, 
et pour établir sa nature particulière. 

Le sous-lactate de plomb est composé,suivantBerzclius, de 

Acide lactique 1 7 2 ,867 
Oxide de plomb 83 x4 
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S E C T I O N X X I I . 

De l'Acide zumique z . 

JE donne ce nom à un acide récemment découvert par 
M. Braconnot, qui a cru devoir le distinguer par la déno
mination très-impropre d'acide nanceique, dérivée àeNancy^ 
nom de la ville qu'il habitait lorsqu'il reconnut pour la pre
mière fois cet acide. M. Braconnot obtint cet acide de la 
manière suivante *. 

Ayant abandonné à la fermentation à une douce chaleur Pr*p«r»<i<">. 

un mélange de riz et d'eau, il obtint une liqueur acide qui, 
après avoir été passée sur une chausse de laine et ensuite 
distillée, donna del'acid*e acétique. En continuant l'evapora-
tion presque jusqu'à siccité, il resta pour résidu une masse 
gornmeuse d'une saveur très-acide. Pour séparer l'acide, ce 
résidu fut mis en digestion dans l'alcool ; et la liqueur alcoo
lique évaporée 'donna des cristaux qu'il reconnut consister en 
un acide uni à une portion de chaux. Après avoir dissous ces 
cristaux dans l'eau, il versa dans la liqueur de l'eau de barite 
pour précipiter la chaux; et pour séparer ensuite la barite, 
il ajoutait à cette liqueur filtrée, avec précaution, et en quan
tité justement suffisante, de l'acide sulfurique affaibli. Le 
sulfate de barite étant alors séparé par le filtre, il ne restait 
plus qu'une dissolution d'acide zumique dans l'eau. 

i . L'acide zumique, ainsi O B T E N U , est incolore, d'une vr°vriiti" 
saveur très-acide, et incristallisable. A la distillation, il four
nit du charbon et de l'acide acétique sans aucun indiGe de 
la présence de l'azote. 

a. Il ne précipite aucun des métaux de leurs dissolutions, 
si ce n'est le zinc des dissolutions très-concentrées des sels 
de ce métal. 

• De F V ( I . , levain. 
* Ann. de Chim. L X X X V I , 8 4 . 

SI -on le suppose forrrre de a atomes oxides de plomb et 
i atome acide, le poids d'un atome de cet acide serait 5,734 ; 
il est probable que le nombre 5,75 est celui qui se rapproche 
le plus de la vérité. 
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3 . Ses combinaisons avec la potasse e t la sonde donnent 
naissance à des sels déliquesc.eus, incristallisables, solubles 
dans l'acool. 

4- Le zumate d'ammoniaque est avec excès d'acide. II 
cristallise en parallélépipèdes réunis en groupes, 

5. Le zumate neutre de chaux cristallise confusément 
sous une forme qui se rapproche de celle des grains de 
choux fleurs. Ce zumate est opaque, très-blanc, ayant peu de 
saveur, et en apparence cfflorescetit; exposé au feu, il s e 
fond, se boursouffle, noircit, s'enflamme, et laisse du carbo
nate de chaux. Il se dissout dans 21 parties d'eau , à la 
température de i g,0 centigr. 

6. L'acide zuiuique d'ssoul l e carbonate de strontiane; il 
s e produit un sel qui a d'abord l'aspect du mucilage; mais la 
dissolution étant suffisamment concentrée, elle devient solide 
au bout de. 24 heures; elle forme alors une masse blanche 
demi-transparente, consistant en cristaux de forme globu
leuse, ayant quelque ressemblance avpc ceux d u zumate de 
chaux. ' · 

7. Le znmate de hante a l'aspect d'une gomme ; il est 
incristallisable, 

8. L'acide pumique dissout très-facilement la magnésie ; 
et sa combinaison avec peUe substance produit un sel en 
petits pristatur. grenus, qui paraissent être elflorescens à 
l'air. l]s exigent, pour leur dissolution, ¡¿5 fois leur poids d'eau 
à la température d e ly-'' centigrades. Exposé au feu, le 
zumate de magnésie ne se fond point, mais \\ noircit et se 
décompose. 

9. Le zumate' d'alumine est inaltérable à l'air; il ressemble 
à de la gomme. 

1 0 . Le zumate de manganèse cristallise en prismes té
traèdres, dont deux faces sont plus larges que les deux autres; 
ces prisme^ sont terminés par îles sommets dièdres. Ce sel 
est un peu efflorescent à l'air; soumis à l'action de la cha
leur, il se fond, Il se dissout dans 12 fois son poids, d 'eau, 
à la température de 15« centigrades. 

1 1 . Le zumate de cobalt est sous la forme de; cristaux 
grenus d'un beau rouge, qui ne contiennent point d'eau de 
cristallisation. Ces cristaux exigent pour se dissoudre, 38 fois 
leur poids d'eau, à la température de igf centig, Chauffés, 
ils ne »e fondent pas, mais ils noircissent, s'eiiilammeut^ e t 
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laissent un oxide de cobalt mêlé de charbon. L'acide hydro-
Sulfurique ne décompose pas ce sel en totalité, il laisse un 
sur-zuinate de cobalt en dissolution. 

12. Le zumate de nickel cristallise confusément, et il est 
d'un beau vert d'émeraude. Sa saveur est sucrée et métal
lique. Il lui faut, pour se dissoudre, 3o fois son poids d'eau à 
la température de i go centigrades, 4 

13. Le zumate de zinc cristallise en groupes irréguliers, 

3ui étant vus à la loupe, paraissent être des prismes tétraè-
res à bases carrées, terminés par des faces obliques. Ce 

sel exige pour sa dissolution, à ig° centigrades , 5o fois son 
poids d'eau. Exposé au feu, il ne se fond point, mais il noir
cit et brûle en laissant un oxide de zinc. 
• i4- Le protozumate de mercure cristallise en aiguilles , et 

il est très-soluble dans l'eau. Soumis à l'action de la chaleur , 
il se fond, se boursouffle, prend une couleur olive, répand 
une odeur d'acide acétique, et il reste des globules de mer
cure coulant, mêlé de quelques parties charbonneuses. En 
versant dans la dissolution de ce sel une dissolution d'acé
tate de potasse, l'acétate de mercure se précipite immédia
tement. 

15 . Le zumate d'argent cristallise en aiguilles soyeuses 
qui se réunissent en groupes globuliformes. Ce sel est blanc, 
mais par son exposition à la lumière, il devient rougeâtre; il 
se dissout dans 20 fois son poids d'eau, à la température de 
ig° centigrades. Chauffé, il se fond, se boursouffle, brunit, 
s'enflamme, et laisse de l'argent à l'état métallique, L'acétate 
d'argent, traité de la même manière, se réduit presque sans 
aucune apparence de changement. 

16. Le zumate de plomb ressemble à de la gomme, il est 
incristallisable, et n'attire point l'humidité de l'air. 

17. L'acide zumique dissout un peu de l'oxide d'étain. Il 
en résulté un sursel, qui cristallise en octaèdres cunéiformes. 

18. Avec l'oxide de cuivre, l'acide zumique produit un 
sel cristallisable, qui exposé au feu, se fond, se boursouffle, 
et se décompose. 

19. L'acide zumique dissout rapidement le fer, à l'aide 
de la chaleur; il y a dégagement de gaz hydrogène. La disso
lution abandonnée à elle-même, dépose pcu-à-peu des cristaux 
blancs aiguillés, inaltérables à- l'air et peu solubles dans 
l'eau. Soumis à l'action de la chaleur, ces cristaux ne se fon-
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dent pas, mais ils brûlent avec flamme, EN laissant UN oxide 
rouge de fer. Ce zumate, étant plusieurs fois redissous dans 
l'eau, se partage en deux combinaisons, dont l 'une, d'UN 
jaune brunâtre, est soluble dans l'eau, et cristallise difficile
ment, et dont l'autre de couleur blancbe, contient un excès 
d'oxide, est insoluble dans l'eau et devient jaune par degrés. 

L'acide zumique forme, avec l'oxide rouge de fer, UN sel 
brun iricristallisable. 

R E Î . S M B I O Telles sont les propriétés que M. Braconnot, le seul 
l 'ASIDE LACTIQUE chimiste qui ait examiné jusqu'ici l'acide zumique, lui a recon-. 

nues. Cet acide semble se former assez généralement pen
dant la fermentation spontanée des substances végétales. 
Plusieurs de ses propriétés se rapprochent beaucoup de 
Celles de l'acide lactique Les différences principales entre 
ces deux acides consistent dans la faculté de cristalliser des 
sels, et cette faculté, dépendant de circonstances variables, 
semble exiger de nouvelles recherches pour s'assurer si les 
acides lactique et zumique ne sont pas UN seul et même 
acide, un peu masqué peut-être dans l'état d'acide lactique, 
par la présence de quelque matière animale. 

S E C T I O N X X I I I . 

De VAcide gallique. 

.,.. , . ON a donné le nom â'acide eallique à UN acide particulier 
HISTOIRE. - I L B I • . , 7/ 

que contient J EXCROISSANCE appelée NOIX DE GALLE, qui se 
trouve sur quelques espèces de chênes. Les premières re
cherches exactes sur les propriétés de l'acide gallique, furent 
faites par les commissaires de l'Académie de DIJON, et le 
résultat de leurs expériences fut publié, EU 17775 dans le 
troisième volume de leurs élémens de chimie *; mais dans 
ces expériences, ils avaient employé l'infusion de noix de 
galle, et par conséquent l'acide gallique en état de combi
naison avec le tannin. Il était réservé à Schéele de l'obtenir 
pur. 

aration r " ^ B\ATT remarqué que, dans une infusion de noix de 
galle dans l'eau froide, il s'était formé un sédiment qu'il 

* V o l . I I I 1 p . 4 0 8 . 
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1 S tockholm, Trans. 1 - 8 6 . Les cristaux obtenus par cette me'--
thode contiennent toujours une portion de tannin , et sont d'une 
couleur brune. 

a Cette méthode fut , dans le fait, découverte par Schéele ; mais 
Deyenx la répéta, en indiquant les précautions convenables qu'elle 
exigeait. Crell's Annais. I, -jg. Eng. frans . 

trouva être, par l'examen qu'il en fit, de forme cristalline, 
et d'une saveur acide. En abandonnant pendantlong-tempsà 
l'air une infusion de noix de galle, et en enlevant de temps 
en temps la moisissure sous forme de peau qui se produisait à 
sa surface, on obtenait une grande quantité de ce sédiment, 
qui étant lavé à l'eau froide, et redissous dans l'eau chaude, 
donnait, par l'évaporation très-lente de la liqueur filtrée, 
un sel acide en petits cristaux grenus comme du sable fin*. 

Deyeux a proposé, pour la préparation de l'acide gallique, 
une méthode beaucoup plus expéditive, mais dont le succès 
dépend des grandes précautions qu'elle eiige *. Elle consiste 
à chauffer lentement, et à un F E U très-modéré, dans une 
large cornue de verre , de la noix de galle concassée. Il se 
sublime, en assez grande quantité, de petites lames cristal
lines, brillantes, argentées, qui ont toutes les propriétés de 
l'acide gallique. Il faut avoir grand soin de ne pas pousser 
le feu trop fort, et d'arrêter l'opération avant qu'il ne s'y 
manifeste aucune apparence d'huile; autrement les cristaux 
se rédissolveraient, et tout le travail serait perdu. 

La réunion de ces deux procédés semble devoir présenter 
la méthode la plus simple. En faisant dessécher et sublimer, 
dans un vaisseau de verre, les cristaux d'acide gallique im
pur obtenus par le procédé de Schéele, ils s'élèvent à l'état 
de pureté en abandonnant du tannin. 

Le moyen suivant de préparation de l'acide gallique em
ployé parKictber, quoique dispendieux et long, mérite d'être 
connu. mtthoàe 

« On met en fusion dans de l'eau froide environ 680 gram- ^R'RH!«R-
mes de noix de galle en poudre line, en ayant soin d'agiter fré
quemment le mélange. Ou passe le liquide à travers un linge; 
on lavé la pulpe qui y reste; on en exprime l'eau au moyen 
d'une presse, et on filtre de nouveau; on réunit les liquides, 
et en les évaporant à une douce chaleur, on obtient une 
matière d'un brun foncé et très-cassante. 

« On verse, sur cette matière pulvérisée, de l'alcool pur, 
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qui prend une teinte légère de jaune paille. On décante et on 
fait infuser le dépôt dans une nouvelle quantité d'alcool, qui 
ne se colore que très-peu. Le résidu brun, après ces infu
sions , est presqu'entièrement composé de tannin pur. On 
mêle ensemble les deux extraits alcooliques, qu'on réduit par 
la distillation, dans une petite cornue, aux o , i25 . Ce qui 
reste est presque à l'état d'une masse solide. En versant de 
l'ean sur ce résidu et en l'exposant à une douce chaleur, on en 
opère la dissolution en une liqueur claire et presque incolore. 

« Cette dissolution donne, par l'évaporation, de petits 
cristaux blancs prismatiques. La liqueur surnageante en four
nit davantage , mais ils sont ordinairement un peu colorés. 
Il suffit de les laver dans un peu d'eau pour les avoir par
faitement blancs. On peut obtenir par ce procédé environ 
16 grammes de cristaux de grammes de noix de galle. 
Ces cristaux sont extrêmement légers, et occupent par con
séquent beaucoup d'espace » *. 

I V O P R I O I É S : a. L'acide gallique, lorsqu'il est p u r , est cristallisé en 
lames transparentes, ou en octaèdres; sa saveur est acide, 
et un peu astringente. Chauffé, il a une odeur aromatique 
particulière, mais désagréable, 

S O L U B I L I T É . 3 . Il est soluble dans une fois et demie son poids d'eau 
bouillante, et dans douze parties d'eau froide. En chauffant 
cette dissolution, l'acide est très-promptenient décomposé; 
l'alcool en prend dans la proportion des 0 , 3 5 de son poids, 
à la température ordinaire de l'atmosphère. Il peut, lors
qu'il est bouillant, en tenir en dissolution une quantité égale 
à son propre poids. Cet acide est soluble aussi dans l'éther. 

A C T I O N A L'acide gallique exposé à l'action de la chaleur se su-
e la chaleur. _ . . ^ . ~ ^ . , r , , , . . 

ohme; mars ses propriétés sont un peu altérées, ainsi que 
Bouillon-Lagrange l'a fait voir. De même aussi l'acide sublimé 
par le procédé "de Deyeux diffère dans ses propriétés de 
l'acide cristallisé de Schéele et de Richter. Deyeux annonça 
que par la distillation, l'acide gallir^ue donnait du gaz oxi
gene; Berfhollet, en répétant l'expérience, n'obtint que de 
l'acide carbonique. Suivant Bouillon-Lagrange, outre l'acide 
carbonique, il passe aussi une partie de gaz hydrogène car
boné, et il se forme de l'eau. Par des distillations répétées on 

? fh i l . Msg. X X I I I , 74. 
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1 Schweigger's Jnurn. I V , 4 1 0« 
3 II n'est pas invraisemblable que la formation de ces précipités 

ne soît due a la présence d'un peu de tannin, et qu'Us n'auraient 
pas lieu si l'acide était pur. 

3 Si l'on en excepte leurs dissolutions dans l'acide carbonique t 

Par une infusion de noix de gal le , on précinite l'alumiue de ses^ 
(lissolutions dans les acides. 

parvient à décomposer l'acide en totalité et à le convertir en 
ces produits. 

5. L'acide gallique en cristaux ne s'altère point à l'air; il A c t i o n d e i w 

n'éprouve aucune action particulière du gaz oxigene, des 
combustibles simples et de l'azote. Celle qu'il peut exercer 
sur les métaux n'a pas été examinée. Lorsqu'on expose à l'air 
une dissolution de cet acide dans l'eau, elle y acquiert, par 
degrés, une couleur brune, et l'acide est détruit. La surface 
du liquide se couvre de moisissure. 

6. Cet acide se combine avec les corps alcalins, et leur 
enlève l'acide carbonique s'ils sont à l'état de carbonates. 
On a donné le nom de gallates à ces composés, qui ont été 
à peine examinés jusqu'à présent; on peut même diie qu'ils 
n'existent pas , car les bases, ainsi que l'a fait voir M. Ser-
turner, ont la propriété d'agir sur l'acide gallique, et d'en 
opérer prompleinent la décomposition 

7. L'acide gallique ne précipite point les dissolutions alca- A C T I O N 

unes; mais lorsqu'on en verse dans des eaux de barite, de ' u r ' " ' " " ' · 
strontiane ou de chaux, il les colore eu un rouge bleuâtre , et 
y produit un précipité floconneux, qui est une combinaison 
de l'acide avec les terres a . 

L'acide gallique precipíteles dissolutions acides de glucine, 
d'yttria et de zirconc. C'est par cet effet, qu'il ne produit sur 
la dissolution acide d'aucune autre terre 3 , qu'on peut par
ticulièrement distinguer les trois seules ci-dessus sur lesquelles 
il l'opère. 

8. L'acide gallique agit avec beaucoup d'énergie sur les A C I I O N 

dissolutions métalliques dont il change les couleurs, et que j " 1 ' 1 " * """""^ 

Four la plupart, il précipite. C'est par cette raison, qu'on 
emploie souvent comme réactif pour découvrir Ja présence 

des corps métalliques; mais il est si difficile de le séparer du 
tannin qui l'accompagne toujours, qu'on ne peut guère avoir 
de confiance dans lus expériences auxquelles il a pu jusqu'à 
présent servir comme de moyen d'essai. Richter a fait voir 
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^ aao ACIDES. 

qu'il ne peut, ainsi qu'on l'avait supposé, enlever le fera 
l'acide sulfurique, si ce n'est à l'aide de quelqu'autre corps 
qui ait de l'affinité pour cet acide. Il a essayé de prouver 
aussi, en opposition aux expériences de Proust, qu'il précipite 
en noir toutes les dissolutions d'oxide de fer. Bertholleta, 
plus récemment encore, énoncé la même opinion; mais Proust 
n'en a pas moins persisté dans ce qu'il avait avancé, et ses 
expériences, qu'il a publiées, paraissent décisives. 

L'effet de l'action de l'acide gallique sur les dissolutions 
d'oxides métalliques qu'il précipite, paraît être de ramener 
à-peu-près ces oxides à l'état métallique, et quelques-uns 
d'entre eux , comme l'or par exemple, sont complètement 
réduits. 

Gorapoihion. 9. L'acidç gallique a été analysé dernièrement, et avec une 
grande précision, par Berzelius* qui l'a trouvé composé de 

Hydrogène 5,oo 
Carbone 56,64 
Oxigene 38,36 

100,00 

D'après cette analyse, l'acide gallique est formé de 

3 Atomes hydrogène = 0 ,375 
6 Atomes carbone = 4,5 
3 Atomes oxigene =^ 3,o 

Poids del'atôme d'acide 7,875 

Le gallatte de plomb consiste, suivant Berzelius, en 

Acide gallique 100 . . . . 8,0^7 
Oxide de p l o m b . . . '. 1 7 3 , 9 7 . . . . i/t 

Cette analyse donne 8 pour le poids d'un atome d'acide 
gallique, tandis que ce poids, dérivé de l'analyse de l'acide 
lui-même, est 7 ,875: la différence de 0 , 1 2 5 entre les deux 
poids est exactement un atome d'hydrogène. En considérant 
comme plus exacte l'analyse du gallate de plomb, l'acide 
devra contenir 4 atomes d'hydrogène au-lieu de 3. 

* Aimais of Philosopliy. V , 17ÌÌ. 
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S E C T I O N XXIV. 

Du Tannin . 

OUTRE l'acide gallique, les noix de galle contiennent plu- Hi<icir«-

sieurs autres substances, dont une des plus remarquables et 
des plus importantes est celle qu'on a appelée tannin. 

Le docteur Lewis est le premier qui ail essayé de sou
mettre à un examen régulier les propriétés des noix de galle, 
en s'occupant d'une suite d'expériences sur la meilleure mé
thode de fabriquer l'encre ' . 11 découvrit qu'elles contenaient 
une substance qui précipite en noir'3 avec les oxides de fer, 
et qui se coagule avec la colle de poisson + . Mais la science 
de la chimie n'était pas encore alors assez avancée pour lui 
fournir les moyens ou de séparer ou d'examiner cette sub
stance; et Deyeux fut peut-être le premier chimiste qui re
connut la nature particulière du tannin. Il le considéra, dans 
l'analyse qu'il fit des noix de galle, comme un corps rési
neux particulier, mais sans lui assigner aucun nom 5 . Seguin, 
ens'occupantbientôtaprèsderecherches sur l'art de tanner les 
cui rs 6 , découvrit que celte substance a la propriété de pré
cipiter la colle forte de ses dissolutions dans ïeau et de se 
combiner avec la peau des animaux. Il supposa qu'elle de
vait être la partie essentiellement constituante des liquides 
employés au tannage des peaux; et c'est par cette raison que 
les chimistes français lui donnèrent le nom de tannin ou de 
principe tannant. Mais c'est à Proust que nous sommes re
devables des premières recherches sur la nature et les pro-

Îiriétés du tannin, ainsi que sur les moyens de l'obtenir à 
'état isolé 7 . Les expériences de Davy présentent également 

beaucoup de faits curieux et importans sur les parties consti-

1 Les propriétés acides du tannin étant aussi bien caractérisées 
que celles de l'acide gallique, il serait peut-être plus convenable de 
{ui donner te nom d'acide tannique, · 

a Pliilosophical commerce of tlie arts , p . 3- /^. , 
' Ibid. p. 346.' 
* Ibid. p 3 8 7 . 
« Ann. deCli im. X V I I , 2 3 . 
6 Ibid. XX , 38. 
1 Ibid. X X V , 225 ; X X X V , 32 • et XLII , 89 . 
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tuantes des végétaux astringens, et sur Jeur manière d'agir dans 
l'opération du tannage ' . Fiedler *, Richter *, Merat-Guillot • 
et Bouillon-Lagrange sont aussi publié les résultats de travaux 
intéressans sur ce sujet difficile, 

Trommsdorf fit paraître, en 1804 e , une excellente dis
sertation sur le tannin , dans laquelle, eu analysant les opi j 

nions de Proust, il examina, avec sa sagacité ordinaire, les 
propriétés de cette substance. La plupart des conclusions 
auxquelles il fut amené par ses expériences, avaient été dé
duites d'avance par Davy, dont cependant elles servent à 
appuyer et confirmer les travaux; mais ceux plus récens de 
Hatchett, ont établi une ère nouvelle dans lhistoire du tan
nin. Dans le cours de ses expériences sur les résines et les 
bitumes, Cet habile chimiste découvrit une méthode pour 
former artificiellement du tannin avec presque foutes les 
substances végétales et animales, et il fournit ainsi aux chi
mistes les moyens de se le procurer facilement à l'état de pu
reté. Ses dissertations sur une substance tanuante artificielle 
furent lues à la Société royale dans l'été de i8o5. 

D'après ces découvertes, il conviendra de diviser ce sujet 
en deux parties. Nous sommes actuellement en possession 
de deux espèces de tannin, dont l'une se forme dans les 

filantes par la végétation , et dont l'autre, peut être artificieL 
ement produite par les méthodes qu'indique Hatehett. Chacune 

de ces espèces différentes parait susceptible de modifications 
diverses, soit par les altérations qu'elle éprouve delà lumière 
dans ses partiesconstituantes, soit par sa combinaison avec quel' 
ques petites portions de substances étrangères. 

I. Tannin natureL 
i . Le tannin existe dans un grand nombre de végétaux J 

mais c'est âes noios de galle , et du cachou , qu'on peut l'ex j 

traire pins facilement, et dans son plus grand état de puretés 
P R É A C T I O N ^ n a donné ' e n o r n *' e n o ' x de galle aux excroissances pro-

D U I A M , I N A V E C duites sur les feuilles du chêne par la piqûre d'un insecte qui 
1 1 ' y dépose ses ceufs. Les meilleures noix de galle sont celles-

-
' Ptiil. Trans. i8o3 , p. 2.33 ; et Jour, of the royal instit. Vol . Il, 
3 Jour, do Chim. 1 , 86,· 
3 Ihid. p. 3 o 7 , 334. 
4 Ann. de Chim. X L I , 3 1 3 . 
» Ihid. I , V I , 
E Gehlen's Jourual. I I I 1 1 1 1 . 
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connues sous le nom de galle d'Alep. On les importe en Eu
rope, en grandes quantités, pour l'usage des teinturiers, des? 
imprimeurs en toile de coton, etc. Elles sont dures comme dit 
bois, rondes, garnies souvent de protubérances sur leur sur
face, d'une couleur bleuâtre, et d'une saveur extrêmement 
désagréable. Elles se dissolvent en grande partie dans l'eau ^ 
ce qui en reste, est sans saveur, et a les propriétés de la fibre 
du bois. Il faut, suivant Deyeux, environ 192 gram. d'eau 
ajoutés en 2oportions différentes, qu'on laisse, l'une après l'au
tre, en macération pendant très-long-temps, pour épuiser com
plètement un gramme de noix de galle de tout ce qui peut y 
exister de solublc 1 ; mais, Trommsdorf est parvenu à en
lever cette partie soluble des noix de galle, en y employant 
quarante fois leur poids d'eau en trois portions ajoutées suc
cessivement, et en laissant chacune de ces portions en macé
ration pendant deux jours sur les noix de galle à la tempé
rature de I C | ° cent. 

Ilrésultedesanalyses des noix de galle par Deyeux et Davy, 
que la partie soluble consiste principalement en cinq ingré-
diens, savoir : du tannin, de l'extractif3, du muqueux, de l'a
cide gallique, et du gallate de chaux. Davy trouva qu'une dis
solution dans l'eau, de 5 0 0 grammes de galle d'Alep, donnait, 
par une évaporation lente, 185 grammes d'une matière qu'il 
reconnut être composée de 

i3o grammes, tannin. 
3 i acide gallique, et extractif. 
12 muqueux, et extractif. 
12 chaux, et matière saline. 

De sorte que le tannin constitue au-delà des deux liers du 
tout. 

2. Il n'a pas été proposé moins de six méthodes pour sépa- M a „ ; i r e , 
rer le tannin de l'infusion de noix de galle, et l'obtenir à l'état d e

 ' " ' ' t en i r , 

depúrete; mais il n'en est aucune qui remplisse parfaitement 
cet objet. 

Lorsqu'on verse une dissolution d'hydrochlorate d etain P R E M ; ¿ R » . 

1 A n n . de Chim. X V I I . la . 
" fiehleti's Jour. I I I , 1 1 3 . 
3 L'extractif et le muqueux sont des substances végétales do"nt il 

sera traité par la suite. 
4 Phil. Trans. 1803 , p . a5 i . 
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dans une infusion de noix de galle, il s'y forme immédiate
ment un précipité jaune, abondant, qui, séparé par le filtre, 
et séché , se présente sous la forme d'une poudre légère de 
couleur de bufle. En mêlant avec de l'eau cette poudre, que 
Proust examina le premier, et qu'il reconnut être un composé 
d'oxide d'étain et de tannin, et en faisant passer dans la li
queur un courant de gaz acide hydro-sulfurique, il se forme un 
sulfure d'étain qui reste insoluble ; et le tannin, à mesure quil 
est séparé de 1 oxide, se dissout dans l'eau. En filtrant cette dis
solution, dont on sépare ainsi le sulfure d'étain , et en l'évapo
rant à siccité., elle laisse une substance brune, que Proust con
sidéra d'abord comme étant du tannin pur Mais comme l'in
fusion de noix de galle contient une portion d'exlractif, que 
précipite également l'hydrochlorate d'étain, il est évident que, 
par ce procédé, le tannin ne s'obtient pas à l'état de pureté; 
c'est toujours une combinaison de tanniu et d'extractif. Le 
tannin n'est pas non plus précipité en totalité; il en reste en 
dissolution une portion qui est combinée avec l'oxide, à moins 
qu'on ne l'en ait séparée par un alcali*. Il est probable aussi, 
selon Davy, que le précipité contient de l'acide hydrochlori-
que J . II est évident d'après ces faits, qu'on ne peut obtenir 
par ce procédé le tannin pur-

S E C O N D O . En niêlaut avec une dissolution saturée de carbonate de 
potasse, une infusion de noix de galle un peu concen
trée par 1 evaporatioU, il se précipite abondamment, sous 
la forme de flocons, une matière d'un blanc jaunâtre. En 
faisant sécher ce précipité, il prend la forme d'une poudre 
hlanchàtre que Deveux, à qui appartient ce procédé, exa
mina le premier Ce précipité est, suivant Proust, du tan
nin pur ; et il propose en conséquence le procédé de Deyeux 
comme un des moyens les plus faciles pour retirer cette sub
stance de l'infusion de noix de galle 6 . Proust annonça que 
c'est par une affinité plus forte des carbonates alcalins pour 
l'eau, qu'ils séparent le tannin de l'infusion de noix de gaile. 
Mais cette conclusion est tout-à-fait inconciliable avec les pro
priétés du précipité, reconnues par Deyeux , et avec celles 
que lui trouva Davy. 11 est blanc, il n'a presque pas de sa-

1 Ann. de Chim. X X V , 11b. 
« Prnust, Ann. de Chim. X L I I , 8 9 . 
* PMI. Trans. i 8 o . 3 , p . 2^9. 
« Ann. de Chim. X V I I , iq. 
1 lbid. X X X V , 3a. 
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veur, et ne se dissout pas complètement dans l'eau; il donne, 
lorsqu'il est chauffé, des cristaux d'acide gallique. Davy a fait 
voir que ce précipité consiste principalement en une combi
naison de tannin et d'acide gallique, avec les carbonates de 
potasse et de chaux *. Ces résultats de Davy s'accordent par
faitement avec ceux que Trommsdorf obtint* d'expériences 
subséquentes. Cette méthode ne donne donc pas le tannin pur. 

Dizé observa pour la première fois qu'en versantdes acides T R O I I I È M E . 

sulfurique, ou hydrochlorique, concentrés, dans une forte 
infusion de noix de galle, il s'y formait immédiatement un pré
cipité caillé, blanc 3 . Proust considéra ce précipité comme 
étant un composé de tannin et de l'acide employé. Si, après 
l'avoir lavé à l'eau froide, et dissous dans l'eau bouillante, on 
en sature l'acide par un carbonate de potasse, le tannin s'en 
sépare, suivant lui, à l'état de pureté. On peut le laver à l'eau 
froide et le faire sécher 4 . Mais, outre le tannin , il doit y 
avoir présence d'extractif dans ce précipité; car il est bien 
connu que l'acide sulfurique précipite cette substance ; et d'a
près les expériences de Davy, il est probable qu'il s'y trouve 
aussi de l'acide gallique. En distillant ce précipité à une cha
leur supérieure à ioo°centigr., il obtint un liquide jaunâtre qui 
donnait une couleur noire au sulfate de peroxide de fer, 
quoiqu'il ne précipitât pas avec la gélatine. Il contenait donc 
de l'acide gallique 5. Trommsdorf s'est également assuré que 
le tannin, obtenu ainsi, n'était pas à l'état de pu re té 6 . 

En traitant avec les acides nitrique, ou hydrochlorique, Q „ , i - ; c m e . 
étendus, le précipité que produit abondamment le mélange 
d'eau de chaux avec une infusion de noix de galle, il y a effer
vescence, la liqueur prend une couleur foncée, et on en sé
pare, en la filtrant, une substance d'un noir brillant que Me-
rat-Guiliot, qui proposa ce procédé, considère comme du 
tannin pur 1 . Mais Davy a fait voir que le précipité doit con
tenir aussi de l'extractif qui est séparé à l'état de combinai
son avec la chaux, aussi bien que le tannin 8; et l'effervescence 

' Phil. Traos. i 8 o 3 , p . 2 4 5 . 
• Gehten'ft Jour. IJI, 7 1 7 . 
• Ann. deChim. X X X V , 3 7 . 
« Ibid. 
' Phil. Trans. i 8 o 3 , p . 2 4 0 . 
' Gehlen's Jour. I I I , M 7 . 
' Ann. de Chim. X L I , 3 2 3 . 
• Phil. Trans. i 8 o 3 , p. 2 6 2 . 

H . i S 
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3ni se produit prouve suffisamment, en indiquant la présence 
e l'acide carbonique, que le précipité est d'une composition 

encore plus compliquée. Ainsi ce moyen ne paraît pas devoir 
mériter la préférence. 

Le procédé de Bouillon-Lagrange consiste à verser dans 
une infusion de noix de galle de la dissolution de carbonate 
d'ammoniaque cristallisé r jusqu'à ce que la liqueur ne se 
trouble plus. Après avoir séparé par le fdtre le précipité 
produit, on le lave avec de l'eau froide jusqu'à ce qu'elle soit 
incolore. On met alors ce précipité en digestion, à plusieurs 
reprises, dans de l'alcool de 0,817 ^ e pesanteur spécifique, 
jusqu'à ce que la liqueur alcoolique ne rougisse plus la tein
ture de tournesol. On enveloppe alors le précipité dans 
plusieurs doubles de papier Joseph pour le priver ainsi de 
son humidité, sans le faire sécher complètement *. Mais il 
est évident que cette méthode ne peut suffire pour séparer 
le tannin de ia matière extractive avec laquelle il paraît être 
chimiquement combiné. 

l B Quoique cette méthode, qui est celle de Trommsdorf, ne 
soit pas à l'abri de toute objection, il paraît néanmoins qu'elle 
procure le tannin dans un état de plus grande pureté qu'au
cune autre imaginée jusqu'à présent. Elle consiste à mettre 
en digestion pendant trois jours, à la température de 1 9 0 cen
tigrades, un mélange de 3 parties de noix de galle en pou
dre , et de 4o parties d'eau, en le remuant souvent. Après 
avoir passé cette liqueurà travers un filtre de toile, on traite, 
*vec une quantité nouvelle de 40 parties d'eau, la poudre 
de noix de galle restée sur le filtre; on répète successive
ment ces digestions avec de nouvelle eau jusqu'à ce que la 
dernière n'ait plus de couleur, et ne produise aucun effet 
sur la dissolution de fer. Ces différentes infusions étant 
réunies, on les évapore aux o ,25, dans une bassine de por
celaine, à une douce chaleur. On passe alors le liquide 
trouble à travers une toile serrée, et par ce moyen il s'en 
sépare une certaine quantité A'extractif. On évapore ensuite 
la liqueur filtrée jusqu'à consistance d'une gelée, et on la met 
dans une capsule de porcelaine qu'on place près d'une étuve 
jusqu'à dessication complète. La substance brune ainsi 
obtenue était mise en digestion avec trois fois sou poids 

* A n n . de Chim. L Y I , 17a. 
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• On considère actuellement tomme pur , ou entièrement privé 
d'eau , l'alcool d'une pesanteur spécifique de 0 . 7 9 6 . 

' Gehlen. I I I , 113 et [¡¡4· 

i5* 

d'alcool pur et à trois reprises successives, jusqu'à ce que 
la dernière portion d'alcool ne présentât plus de trace d'acide 
gallique. Pour être sûr que tout l'acide gallique est séparé , 
on faisait encore infuser, deux fois successivement, le résidu 
séché, dans l'alcool contenant 0,10 d'eau. Trornmsdorf con
sidérait alors ce résidu comme étant du tannin à un très-
grand degré de pureté, quoique sali encore par un peu de 
matières extractive et muqueuse. Pour l'en débarrasser, il le 
dissolvait alors dans de l'eau distillée ; il évaporait ensuite la 
dissolution à sicché, et à plusieurs reprises, dans l'espoir 
de rendre l'extractif insoluble, mais il n'en put rien séparer 
par ce moyen. En abandonnant pendant quelque temps la 
dissolution à elle-même dans un lieu chaud, il se formait à 
sa surface une moisissure qu'il attribuait à la présence d'une 
portion de mucilage, et qu'il enlevait; en la filtrant alors, et 
eu l'évaporant à siccitâ, elle donnait pour résidudu tannin très-
pur, mais cependant encore avec un peu de sulfate de chaux. 
Pour le séparer de ce sel, Trornmsdorf ajoutait, à la dissolu
tion dans l'eau de ce résidu, du carbonate de potasse jusqu'à 
ce qu'il ne s'y formât plus de précipité. En versant ensuite, 
dans cette dissolution filtrée, de l'acétate de plomb, il s'y 
déposait une poudre consistant en une combinaison de l'oxide 
de plomb avec le tannin. Cette poudre étaut bien lavée, et 
séchée, il la mêlait avec de l'eau, et y faisait passer un cou
rant de gaz acide hydrosulfurique. Le plomb, en se combinant 
avec le soufre, était ainsi séparé du tannin qui restait en 
dissolution dans la liqueur. Il la filtrait alors, la faisait bouil
lir et 1 évaporait à siccité. Il avait pour résidu du tannin le 
plus pur qu'il soit possible de l'obtenir des noix de galle 

3. Le cachou, qu'on appelle aussi terre du Japon, est une D U « C H O U , 

substance qui s'obtient par décoction, et par évaporation , 
d'une espèce de mimosa très-commun dans l'Inde. Cette 
substance, d'un brun rougeâtre, d'une saveur astringente 
et laissant une impression douceâtre, ne s'altère point à l'air. 
Il y en a deux variétés; l'une venant de Bombay, dont la 
couleur est la moins foncée, et la pesanteur spécifique de 
I , 3y ; et l'autre, qu'où apporte du Bengale en Europe, est 
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" Davy. I I I , afa. 

• Davy . Phil. Trans. 

* Ann. d e Ckira . X L I I , 9 3 . 

d'une couleur de chocolat, ayant une pesanteur spécifique 
de 1,28 *. Davy, qui examina cette substance, la trouva 
principalement composée de tannin combiné avec une ma
tière extractive d'une nature particulière. En évaporant à 
siccité une infusion dans l'eau distillée à froid, et pendant peu 
de temps, des pariieslesplus foncées du cachou, on,a,pour 
résidu, une combinaison de tannin avec une très-petite quan
tité d'extractif. On peut donc employer cette substance pour 
reconnaître les propriétés du tannin. 

P R O P R I É I O I : ^- Le tannin , extrait des noix de galle par la méthode de 
Trommsdorf, est une substance brune , cassante, et à frac
ture résineuse. Sa saveur est, comme celle des noix de galle, 
amère et très-astringente. 

Il se dissout facilement dans Veau, soit à froid, soit à 
chaud, et forme ainsi une dissolution de couleur brune, 
que Trommsdorf a reconnue n'être susceptible ni de se 
moisir, ni de se décomposer spontanément par son exposi
tion à l'air à une chaleur médiocre, 

I N S O L U B L E L'alcool pur ne dissout point le tannin; mais cette substance 
L A N S U I O O O . ( ] E V J E N T A J S T J m e n t sohiblc dans ce liquide lorsqu'il est étendu 

d'eau, même en petite proportion. Ainsi de l'alcool de 0,818 
de ppsanteur spécifique, dissout le tannin, quoique, d'après la 
table de Lowitz,il ne contienne que 0,10 deau. Richter 
semble être le premier qui ait observé ces faits importans, 
et indiqué le procédé que nous avons déjà décrit pour se 
procurer l'acide gallique à l'état de pureté. 

A«;on 5- On voit, par les expériences de Proust, Davy, et 
îe l'oxigeoe. j ) e y e u x ? q „ e } e tannin est susceptible de combinaison avec 

l'oxigène ; mais il est eh même-temps, ou décomposé entiè
rement, ou complètement altéré dans sa nature. Ainsi l'acide 
nitrique le convertit en une matière d'un brun jaunâtre , so-
lubie dans l'alcool, et analogue par ses propriétés à uP 
extrait ' . Le chlore produit des effets semblables ; et Prous 
a observé que le peroxide d'étain le change aussi en ui 
ext ra i t 3 , ce qui provient peut-être de ce qu 'il lui commu 
nique de l'oxigène. 
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6. On n'a pas examiné les effets des corps combustibles 
simples sur le tannin. 

7. Il ne paraît pas que les métaux agissent fortement sur A r t;, 
le tannin; mais presque tous les oxides métalliques ayant J^"* 
de l'affinité pour cette substance, ils peuvent s'y combiner , 
et former ainsi des composés qui sont ordinairement 
presqu'insolubles dans l'eau ; et c'est par cette raison 
que l'infusion de noix de galle précipite si facilement les 
dissolutions métalliques. Les chimistes se sont peu occupés 
de ces composés, à l'égard desquels nos connaissances se 
bornent jusqu'à présent aux faits suivans, 

Lorsqu'on fait bouillir les peroxides d'étain, ou de zinc , 
dans une infusion de noix de galle, ils acquièrent une cou
leur jaune foncée, et s'emparent de toutes les parties consti
tuantes de l'infusion, en n'y laissant que l'eau pure. Les 
oxides, dans cet état de combinaison avec le taunin, e tc . , 
sont en partie solubles dans l'acide hydrochlorique, et la 
dissolution indique la présence du tannin, et de l'acide 
gallique *. Par son action sur l'infusion à froid, le peroxide 
d'étain se charge, en peu de jours, de tout ce qui la com
pose; mais Proust* assure que dans ce cas, l'acide gallique 
est presqu'entièremeut détruit, et qu'une portion du tannin 
est mise à l'état d'extrait. 

Le précipité que produit le mélange des sels métalliques 
avec l'infusion de noix de galle , consiste dans l'oxide métal
lique combiné avec le tannin, l'extrait, et l'acide de l'infusion ; 
et suivant Davy, il contient aussi une portion de l'acide du 
sel métallique 3 . 

Le tannin paraît ne produire aucun changement sur la dis
solution de sulfate de fer; mais dans celle du sulfate de 
peroxide de ce métal, il produit immédiatement un précipité 
bleu foncé qui est une combinaison du tannin avec l'oxide. 
Ce précipité, lorsqu'il est desséché, devient noir, et les 
acides le décomposent. 

Si la proportion du sulfate de peroxide de fer, ajouté à la 
dissolution du tannin, est trop considérable,l'acide sulfurique, 
devenu libre par la combinaison du fer et du tannin , suffit, 
pour redissoudre le précipité à mesure qu'il se forme ; mais 

1 Davy, Phil. Trans. l8o3 , p . 24 [. 
* Ann. de Chim. XLII , 9 2 . 
1 Phil. Trans, i 8 o 3 , p . 2''¡8. 
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le précipité peut s'obtenir facilement, en saturant, avec 
précaution, l'excès d'acide par la potasse. En opérant de cette 
manière, tout le sulfate de peroxide de fer qui reste dans la 
dissolution sans être décomposé, est converti en sulfate. Ce 
changement provient, suivant Proust, de ce que le tannin 
enlève de l'oxigène au fer. 

i » i » w 8 . Une des propriétés les plus importantes du tannin, est 
»<•" uTaîth,»celle qu'il a de former, avec la colle-forte ou gélatine, un 

composé insoluble. On emploie en conséquence le tannin 
comme moyen d'essai pour découvrir la présence de la gé
latine dans les fluides animaux ; de même que , d'un autre 
côté, on se sert des dissolutions de gélatine pour reconnaître 
la présence du tannin dans les fluides végétaux, et pour en 
évaluer la quantité. Mais si le composé de gélatine et de 
tannin n'est pas soluble dans l'eau, il se dissout "dans l'une 
et l'autre dissolution de tannin et de gélatine lorsqu'elles 
sont suffisamment étendues. 11 faut donc, pour que la disso
lution de gélatine indique la présence du tannin, qu'elle soit 
aussi concentrée que cela est possible, sans nuire à sa par
faite fluidité ; car la colle, lorsqu'elle est gélatineuse , n'agit 
point sur le tannin. Il est nécessaire aussi de l'employer nou
vellement préparée, parce qu'elle perd, si elle^st à l'état de 
putréfaction, sa propriété de précipiter le tannin 1 . Davy 
s'est assuré que la composition de cette dissolution , dans les 
meilleures proportions pour s'en servir, est celle formée de 
8 grammes de colle de poisson * dans 6ii grammes d'eau. 
Il faut avoir soin que la dissolution de gélatine , à ajouter au 
liquide dont on veut séparer le tannin, n'y soit pas en excès; 
car dans ce cas, cet excès de dissolution de gélatine redis
sout la combinaison de tannin et de gélatine. Ce composé, 
séché à la température de 66° centig. , consiste, d'après 
l'analyse que Davy en a faite, en 

54 Gélatine. 
46 Tannin. 

100 3 . 

1 Je me suis assuré qu'en ajoutant même de l'atcool en proportion 
de ce qui reste' de gélatine eu dissolution , on ne parvient pas à la 
rétablir dans l'état convenable pour cet essai. 

* La colle de poisson est la colle on la gélatine, à l'état de pureté 
presque parfaire, ainsi que l'a tait voir M. Ilatcbett. 

3 Phi]. Trans. i 8 o 3 , p. 2 3 5 et iSo . 
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g. Les combinaisons du tannin avec la potasse et la soude, A n t o n 

forment des composés moins solubles dans l'eau que ne l'est d " 
le tannin à l'état de pureté ; et ces combinaisons ne préci
pitent point la colle, à moins que l'alcali qui y entre , ne 
soit saturé par un acide *. L'ammoniaque produit les mêmes 
effets. Les alcalis fixes précipitent les dissolutions concentrées 
de tannin , ce que ne fait point l'ammoniaque *. 

Lorsqu'on ajoute de la potasse ou de la soude à une in
fusion de noix de galle , le liquide devient d'un brun rou-
geàtre , et perd la propriété de précipiter la gélatine jusqu'à 
ce que l'alcali soit saturé par un acide. L'évaporation à sic-
cité de l'infusion alcalisée , donne pour résidu une masse 
de couleur olive d'une saveur faiblement alcaline, et déli
quescente à l'air. L'ammoniaque agit de même sur l'infusion 
de noix de galle ; mais en chauffant le mélange au degré de 
l'eau bouillante, une partie'de l'ammoniaque se dégage ; il 
se forme un précipité qui consiste, pour la plus grande 
partie, en tannin et en acide gallique, et l'extrait reste en 
dissolution 3 . 

10. L'eau déliante , ou de chaux , précipite la d i s so lu -Dt i t c r r e i . 

lion de tannin en une combinaison de tannin avec la terre , 
et la liqueur devient à-peu-près incolore. Le précipité se 
dissout difficilement dans l'eau, et n'agit point sur l'infusion 
de gélatine, jusqu'à ce que la terre ait été saturée par un 
acide 4 . 

Eu agitant avec une infusion de tannin, de la magnésie 
nouvellement précipitée, elle se convertit, par son union 
avec une portion de cette substance, en une poussière d'un 
brun enfumé, que l'eau ne peut dissoudre, mais qui est so-
luhle dans les acides. L'alumine agit de la même manière sur 
l'infusion de tannin , et forme un composé semblable 5 . 

Les eaux de barite , de strontiane , ou de chaux , préci
pitent l'infusion de noix de galle. Le précipité , de cou
leur olive, consiste non-seulement en tannin , mais encore il 
contient de l'extractif, et la plus grande partie de l'acide 

' Xrommsdorf, Gehlen. I I I , 14-4. 
> Ibid. 
1 Davy, Pliit. Trans. i 8o3 , p . s4'-
* Trommsdorf, Gehlen's Jour. I I I , 1 ^ 5 . 
' Ibul. 
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1 Davy, Phil. Trans. iSo3 , p. 2 ^ 1 . 
• lhul. 
3 Trommsilorf, Gnhtrn's Jmirn. I I I , ït\i. 
* Proust, Anu. de Clam. X X X Y , 35. 

gallique en état de combinaison avec la terre. En mêlant , 
ou en faisant bouillir de la magnésie avec cette infusion, 
elle se combine avec toutes les substances qui s'y trouvent, 
et forme, avec le tannin etl'extractif, un composé insoluble 
d'un jaune sale, qui se dépose, et le gallate reste le plus 
souvent en dissolution dans la liqueur à laquelle il donne une 
couleur verte. L'alumine ,' en petite quantité, produit exac
tement le même effet; mais lorsqu'on l'emploie en proportion 
plus considérable, elle sépare toutes les substances qui con
stituent l'infusion \ 

Les carbonates terreux qu'on fait bouillir dans une infu
sion de noix de galle, en séparent le tannin et l'extractif; 
tandis qu'en se combinant avec l'acide, ils forment un sel 
qui reste en dissolution dans le liquide et qui lui donne une 
couleur verte *. 

Ee» addes. i i . Les acides ont, pour la plupart, la propriété de 
former avec le tannin, des combinaisons qui sont plus ou 
moins solubles. Les acides acétique, phospborique, oxa
lique et mahque ne précipitent point la dissolution con
centrée de noix de galle. L'acide arsenique y produit un 
précipité abondant, soluble dans l'eau bouillante, et cette 
liqueur précipite la gélatine lorsque l'acide a été neutralisé 
par un alcali. L'acide hydrochlorique produit également dans 
l'infusion de noix de galle un précipité qui se dissout le plus 
ordinairement dans l'eau chaude. L'acide sulfurique agit de 
même, mais il altère et décompose par degrés le tannin. 
L'acide nitrique ne précipite point l'infusion de noix de galle, 
le mélange s'échauffe et prend une couleur rouge qui passe 
peu-à-peu au jaune. 11 se produit, par l'action de cet acide, 
une substance de saveur amère qui a les propriétés de l'acide 
malique 3 . 1 J 

T 2 . Le tannin donne à la distillation une liqueur acide qui 
noircit les dissolutions de fer, parce qu'elle contient une pe
tite quantité de tannin qui n'a point éprouvé d'altération. Il 
passe aussi un peu d'huile empyreumatique, et il reste un 
charbon volumineux dont la quantité s'élève aux o.o26'3 du 
tannin distillé 4 . 
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g Atomes hydrogène i , i z 5 
18 Atomes carbone = l3,5 
12 Atomes oxigène — 12, 

26,626 

La différence entre ces deux nombres est équivalente à 
2 atomes d'hydrogène. Je regarde comme le plus probable 
que le nombre 26,625 est celui qui se rapproche davantage 
de la vérité ' . 

i4> Telles sont les propriétés jusqu'à présent reconnues 
du tannin des noix de galle. Il peut rester des doutes sur 
quelques-unes d'elles , à raison de la difficulté qu'il y a de se 
procurer le tannin à l'état de pureté. Aussi les chimistes 
ont-ils cru devoir préférer l'emploi comme réactif, de la dis
solution entière de noix de galle. 

On fait un très-grand usage de celte dissolution pour la Encre À : ( R I R E . 

• Annals of Philosophy. V , 182 . 
1 II est probable que le poids re'el est 8,8;5 , c'est-à-dire qu'il 

diffère de l'acide gallique, comme contenant un atome de plus d'oxi-
genc. 

i3.Berzelius a fait dernièrement, et avecbeaucoup d'exac- C O M P O I I U ' O * 

titude, l'analyse du tannin *. Il forma d'abord un composé 
neutre de tannin et d'oxide jaune de plomb, ou un tannate 
de plomb. Il trouva qu'il consistait en 

Tannin 100 26, g i3 
Oxide de plomb 52 i4. 

II paraît, d'après cette analyse , qu'un atome de tannin ne 
pèse pas moins de 26*,ga3. Nous considérerons le poids d'un 
atome de tannin , résultant de cette analyse , comme étant 
2Ô:8j5. Berzelius détermina ensuite les parties constituantes 
du tannin ainsi qu'il suit : 

Hydrogène 4>'86 
Carbone 51,160 
Oxigène 44,654 

100,000 

Or , la constitution du tannin , ainsi qu'elle est établie par 
ces nombres, se rapproche de très-près de son poids , tel 
qu'il dérive du tannate de plomb , savoir : 
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* LeTris's Pb.il. Comm. p. 377. 

teinture. Elle forme le principal ingrédient de Yencre à écrire. 
On ignore à quelle époque ce liquide important fut appliqué 
à cet objet ; mais la composition de rencre des anciens , 
analogue à celle dont se servent à présent les imprimeurs, 
était d'une composition très-différente. Le docteur Lewis a 
fait un grand nomhre d'expériences, et de recherches in
téressantes sur la meilleure manière de faire l'encre. 

Ce liquide, qui consiste en une dissolution de sulfate de fer 
dans une infusion de noix de galle, semble devoir principa
lement sa couleur noire ?. une combinaison du tannin avec 
l'oxide de fer f ou peut-être même avec le sulfate de fer, et 
en partie aussi à la combinaison de l'acide gallique et de 
l'oxide de fer. On produit le plus beau noir en employant 
le sulfate de fer et les noix de galle à poids égaux ; mais 
cette couleur s'affaiblit très-promptement : il faut, pour la 
rendre permanente, que la proportion des noix de galle soit 
triple de celle du sulfate de fer. Aucune autre dissolution 
de fer que le sulfate de ce métal ne produit, avec les noix 
de galle, la même nuance de noir. Lorsqu'on étend de beau
coup d'eau, le mélange d'infusion de noix de galle et de sul
fate de fer , la matière noire se précipite , et forme un sé
diment qui n'est plus soluble. Par une addition de bois de 
campêche , on donne de l'intensité à la couleur noire de 
l'encre. Le docteur Lewis indique la composition suivante 
comme devant produire l'encre de la meilleure qualité: 

Bois de campêche 3a grammes. 
]\oix de galle en poudre. 96 
Sulfate de fgf ¿ 2 
Eau -s . , de 12 à 24 kilogrammes. 

On fait bouillir le bois de campêche, et les noix de galle 
dans l'eau , en ajoutant de ce liquide en proportion de ce 
qui s'en évapore. On passe le mélange à travers un linge , 
puis on met dans la liqueur filtrée le sulfate de fer, en y ajou
tant en même-temps de 3a à 64 grammes de gomme ara
bique. Dès que la dissolution de ces substances est opérée, 
l'encre est bonne à employer *. Quelques-uns recommandent 
l'addition d'un peu de clous de gérofle en poudre, afin d'em
pêcher la moisissure. 
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i 5 . Proust a annoncé, comme son opinion particulière, 
qu'il existe, dans les substances végétales , plusieurs espèces 
de tannin, différentes les unes des autres ; de même qu'il y a 
diverses espèces d'huiles,'de résines, etc. Il a même indiqué 
plusieurs de ces variétés en présentant,leurs caractères dis-
linctifs *. 

Il n'est pas invraisemblable que cette opinion de Proust ne ^ E I P I C W 

soit fondée, et les expériences de M. Hatchett servent à la ' u a m a 

confirmer; mais on ne peut l'admettre comme vérité démon
trée , que lorsqu'on sera parvenu à découvrir un procédé 
pour obtenir le tannin parfaitement pur; car jusque-là, les 
différences que Proust a trouvées entre ses variétés, peuvent 
être attribuées à la présence de substances étrangères qui 
masquent les propriétés du tannin. Quoi qu'il en soit, nous 
reviendrons sur ce sujet, et nous le considérerons d'une 
manière particulière, dans la seconde partie de cet ouvrage, 
en y présentant lenumération des diverses substances qui 
contiennent le tannin. « 

II. Tannin artificiel. 

Dans le cours de ses expériences sur la carbonisation lente Dicouvtrt». 

des végétaux, Hatchett eut occasion de reconnaître qu'on 
pouvait, par un procédé très-simple, former artificiellement 
une substance ayant des propriétés semblables à celles du 
tannin des noix de galle. Il donna les détails de cette décou
verte importante dans deux mémoires qui furent lus à la 
Société royale en i 8 o 5 . 

i . Pour former ce tannin artificiel, il suffit de mettre de Formation, 

l'acide nitrique étendu en digestion sur du charbon, jusqu'à 
ce qu'il soit totalement, ou à-peu-prés, dissous. Hatchett, dans 
le cours de ses expériences, opérait habituellement sur 100 
grammes de charbon , et 5oo grammes d'acide nitrique d'une 
pesanteur spécifique de i , 4 ° , étendu de deu* fois son poids 
d'eau. En chauffant ce mélange dans un matras ouvert, il se 
produisait une vive effervescence, et il y avait dégagement 
abondant de deutoxide d'azote. Après deux jours de digestion, 
il ajoutait de l'acide nitrique , et laissait digérer ensuite , jus
qu'à ce que la dissolution du charbon fût complète. La 
liqueur était alors transparente et d'un brun foncé. En l'éva-

* Ann. de Chira. X L I I , 9$. 
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porant à siccilé, elle donnait pour résidu une masse brune j 
c'est le tannin artificiel. Hatchett réussit à en séparer entiè
rement les dernières portions d'acide nitrique qu'il pouvait 
avoir retenu, en le dissolvante plusieurs reprises dans l'eau, 
et en évaporant, avec ménagement et à une douce chaleur, 
la dissolution à siccilé. 

Il obtint ainsi de 100 grammes de charbon 120 grammes 
de tannin artificiel, mais qu'il supposait contenir trois gram
mes d'humidité. 

Propreté». a. Le tannin ainsi préparé, est une substance de couleur 
brune , ayant beaucoup d'éclat, et à cassure vitreuse ; sa 
saveur est amèro et fortement astringente. Cette substance 
est inodore. 

Le tannin artificiel se dissout aisément dans l'eau froide, 
avec laquelle il forme une liqueur transparente d'un brun 
foncé. L'alcool le dissout aussi *". 

•Précipit,. 3 . La dissolution du tannin artificiel précipite immédiate-
» ge ia tme . m e Q t ^ e s a ( J j s s o l u t j o n dans l'eau la gélatine ou la colle de pois

son. Les précipités de couleur brune, plus ou moins foncée en 
raison de la force des dissolutions, sont toujours également 
insolubles dans l'eau, soit à chaud, soit à froid. Pour connaître 
les proportions des deux substances dans ces précipités, 
Hatchett fit dissoudre de tannin artificiel dans 124 
grammes d'eau; il précipita ensuite la liqueur par une dissolu
tion de colle de poisson, Il sépara ainsi 2*978 de tannin , en 
état de combinaison avec 5 ;a44 de colle de poisson; d'où il 
suit que le précipité est composé d'environ 

36 Tannin. 
64 Colle de poisson. 

1 0 0 

En évaporant à siccité la dissolution qui contenait les ofaSg 
de tannin que n'avait pas précipité la colle de poisson , il eut 
pour résidu une substance d'un brun pâle, cassante, légère, 
ayant une forte odeur d'écorce de chêne préparée , et spé-

* Il est vraisemblable que l'alcool dont se servit M. Hatchett était 
faillie. Il n'a pas essayé l'action d e l'alcool pur. S i le tannin artificiel 
s'y fût dissous , c'eût, été une distinction remarquable entre celte 
substance et le tannin naturrl. J'ai f u t l'expérience avec de l'alcool 
d'une pesanteur spécifique de 0 , 8 0 0 , le plus fort que j'aie pu me pro
curer. Il formait une dissolution d'un jaune pâle. 
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cialement lorsqu'elle était dissoute dans l'eau. La dissolu
tion , d'une saveur amère, se rapprochait de plus près , par 
ses propriétés, de la matière végétale appelée extractive que 
du tannin ; ce qui prouve que même le tannin artificiel pré
paré avec le charbon n'est pas exempt de corps étrangers. 

4· L'acide sulfurique produit, dans une dissolution de Action 

tannin artificiel, un précipité brun abondant, soluble dans d " l c , d " -

l'eau bouillante , et capable de précipiter la gélatine. L'effet 
de l'acide hydrochlorique est le même. Le tannin artificiel se 
dissout facilement dans l'acide nitrique, mais sans éprouver 
d'altération dans ses propriétés , quoiqu'en le distillant à plu
sieurs reprises avec cet acide. A cet égard , il diffère maté
riellement de toutes les espèces de tannin naturel qu'on a 
examinées jusqu'à présent, et que Hatchett a reconnues être 
entièrement décomposables par l'acide nitrique, quoique dans 
des degrés différons de facilité. 

5. Le tannin artificiel s'unit aisément aux alcalis fixes et Dei .ici;* 
volatil. Lorsqu'après avoir évaporé jusqu'à siccité sa dis
solution dans l'ammoniaque, on dissout de nouveau le résidu 
dans l'eau, la nouvelle dissolution ne précipite point la géla
tine, à moins qu'on n'y ait préalablement ajouté une petite 
portion d'acide hydrochlorique , ce qui annonce qu'il retient 
encore de l'ammoniaque en combinaison. Les alcalis fixes 
rendent immédiatement plus foncée la couleur de la disso
lution du tannin artificiel, et au bout de quelques heures, la 
liqueur devient trouble. Le carbonate de potasse opère le 
même effet, et dans peu de temps, il se forme dans la dis
solution un dépôt en forme de magma. 

6. Les terres alcalines se combinent avec le tannin ar t i -De; terra», 

ficiel, et ces composés sont peu solubles dans l'eau ; c'est par 
cette raison que les nitrates de chaux, de barite, etc., pré
cipitent la dissolution du tannin artificiel. 

7. Le tannin artificiel précipite également la plupart des 
oxides métalliques de leurs dissolutions dans les acides. La 
couleur de ces précipités est ordinairement brune , tour
nant à celle chocolat. . 

8. Le tannin artificiel, jeté sur un fer chaud ̂  répand une Act;o„ 

odeur semblable à celle de plumes qui brûlent; lorsqu'on le A t '* c h ' l e l 1 

distille dans une cornue , à un feu gradué, il passe d'abord 
de l'eau, puis de l'acide nitrique , dont il est difficile de le 
dépouiller entièrement. On voit paraître ensuite une petite 
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panéré de tari' 
«in arlil.cicl. 

* Il semble re'sulter d'expe'riences subse'quentes de Chevreul, que 
ne tannin artificiel est un composé d'acide nitrique et de charbon. 
Voy. A n n . de Chim. L X X I I I , 36. 

portion d'une liqueur jaune, et en augmentant le feu, il y a 
dégagement très-rapide de gaz ammoniacal, puis de gaz acide 
carbonique, accompagné d'une petite portion d'un gaz qui 
semble avoir les propriétés de l'azote. Il reste dans la cornue 
un charbon volumineux, dont le poids s'élève aux o,4a5 de 
celui du tannin employé. Ce charbon laisse pour résidu de 
sa combustion un peu de cendres brunes qui consistent prin
cipalement en chaux, 

p a n ; » Ces produits de la décomposition du tannin artificiel, par 
ooiisuiuaatei. j e f e [ I j prouvent évidemment qu'il est composé d'oxigène, 

d'azote, d'hydrogène et de carbone ; et quoique les pro
portions de ces parties constituantes n'aient pas encore été 
déterminées, il est évident que c'est celle du carbone qui 
prédomine. 

Telles sont, d'après les expériences de Hatchett, à qui 
nous devons la connaissance de tous ces faits , les propriétés 
du tannin artificiel retiré du charbon*. Ce chimiste annonce 
s'être assuré qu'on peut l'obtenir également de toute espèce 
de charbon végétal, animal ou minéral, pourvu que celui sur 
lequel on opère soit bien réellement à l'état de charbon. Mais 
quoique l'action de l'acide nitrique sur le charbon soft bien 
le moyen le plus prompt, le plus facile, et qui offre le résultat 
le plus abondant, cependant il n'est pns le seul par lequel on 
puisse se procurer le tannin artificiel ; Hatchett en indique 
deux autres, qui sont également propres à opérer la conver
sion de certaines substances végétales en tannin, 

seconde 9- Le premier de ces deux moyens consiste à mettre en 
digestion avec l'acide nitrique certaines substances, telles que 
l'indigo, et plusieurs des corps appelés résines, dans la 
composition desquelles il paraît que le carbone entre dans une 
proportion qui n'est pas ordinaire. L'indigo, par exemple , se 
dissout promptemeut dans l'acide nitrique éteDdu, et la dis
solution , évaporée à siccité avec ménagement, donne un 
résidu orangé d'une saveur très-amère, soluble dans l'eau, et 
ayant la propriété de former un précipité insoluble avec la 
gélatine. Ce précipité ressemble donc au tannin ; mais son 
action sur les sels métalliques est plus faible que celle du 
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R E M A R Q U E S G É N É R A L E S . l'ig 

tannin provenant du charbon. On obtient une substance sem
blable en faisant digérer pendant long-temps de l'acide ni
trique étendu sur de la résine ordinaire. La plupart des 
résines et des gommes résines, donnent le même produit, 
mais on ne l'obtiendrait pas des gommes. 

1 0 . L'autre moyen de se procurer le tannin artificiel, T R 0 ; > ; è m . 

consiste À dissoudre des résines et du camphre dans l'acide *' 
sulfurique , et à laisser la dissolution en digestion jusqu'à ce 

Î[u'elle devienne noire. En la versant alors dans de l'eau 
roide , il s'en précipite une poudre noire. En mettant cette 

poudre en digestion dans l'alcool, ce liquide se charge d'une 
substance brune, soluble dans l'eau et dans l'alcool, qui forme 
un précipité insoluble avec la gélatine, mais qui n'agit que fai
blement sur le sulfate de peroxide de fer. Le camphre donne, 
par ce procédé, environ la moitié de son poids d'une matière 
brune résineuse, qui a la propriété de produire un précipité 
insoluble avec la gélatine, et qui, mis en digestion avec un 
peu d'acide nitrique, devient absolument semblable au tannin 
retiréfdu charbon. 

11 y a donc ainsi trois espèces de tannin artificiel : i . ' l e 
tannin produit par l'action de l'acide nitrique sur le charbon ; 
2.» celui qui s'obtient par la digestion de l'acide nitrique sur 
l'indigo et les résines ; 3.° celui qu'abandonne la dissolution , 

f récipitée par l'eau froide, des résines ou du camphre dans 
acide sulfurique*. 

S E C T I O N X X V . 

Remarques générales. 

J ' A I traité en détail, dans ce chapitre, de tous les acides 
actuellement connus comme ne contenant d'autre soutien sim
ple de comEustion que l'oxigène. Il u'y en a pas moins de qua
rante-quatre. Les' acides ayant seulement une base combus
tible sont au nombre de vingt, ceïul des acides combustibles 
s'élève à vingt-quatre. 

Quoiqu'il ait été fait, dans ces dernières années, de très-

* C'est dans les mémoires de M. Hatchett qVon k puisé tous ces 
faits concernant le tannin artificiel. 
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Composition 
des acides 

combiisüblesj 
A C I D E S . 

Oxalique 
Formique 
Mellitique. 
Succinique. . . 
Acétique 
Citrique 
Tartarique 
Galliquc 
S a c c h o l a c t i q u e 

o u i n u c i q u e . 

B e i i z o ï q u e . . . . 

T a n n i n 

d'hydrogène de caibone. d'oxigène, 

4 
4 
4 
4 
4 
6 

6 
i5 
18 

3 
3 
3 
3 
3 
4 
5 
3 

8 
3 

12 

P O I D S 
d'une 

molécule ¡ot¿-

'granted'acide. 

4,5io4 
4 , C 2 5 

G, i*5 
6, '¿5 
6,3 75 

7 , 3 7 5 
8,3 75 
7 , 8 7 5 

l3,125 
i5 
2 6 , 6 2 5 

L'acide oxalique présente, ainsi qu'on l'a déjà observé, 
une anomalie qui ne peut se concilier avec la théorie atomi
que ; car, d après elle, on ne peut concevoir l'existence, dans 
un composé, de la douzième partie d'un atome d'hydrogène. 
Cependant l'acide oxalique ne diffère de l'acide formique que 
par la quantité d'hydrogène qu'il contient, quoique ces deux 
acides jouissent de propriétés très-différentes. 

Les acides succinique et acétique ne diffèrent aussi l'un de 
l'autre que dans leur proportion d'hydrogène; l'acide acétique 
contenant un atome d'hydrogène de plus ; mais pour le reste, 
sa composition est la même que celle de l'acide succinique. 

grands progrès dans les analyses des acides combustibles, 
cependant le sujet est d'une nature si difficile , qu'il faut 
encore bien des expériences avant que leur constitution 
puisse être considérée comme complètement reconnue. Nous 
avons tout lieu de nous attendre, d'après la sagacité et l'exac
titude connues de Berzelius, qui s'est livré à ce genre de re
cherches, que cet objet sera parfaitement rempli dans l'état 
présent de la science. La table qui suit présente une vue sy
noptique de la composition de ceux de ces acides qui ont été 
analysés, rangés dans l'ordre deleurplus simple constitution. 
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II n'y a de différence entre les acides acétique, citrique e t 
tartarique, que dans leur proportion d'oxigène. S'il existait 
une base formée de 3 atomes hydrogène —f— 4 atomes carbone y 

ces trois acides appartiendraient à cette base, e t alors ils 
consisteraient en 3 , 4 et 5 atomes d'oxigène qui s'y trouve
raient respectivement unis. 

Il semble résulter de ces deux exemples, que dans les 
acides combustibles, lorsqu'il y a augmentation dans la pro-

ortion d'hydrogène, les autres parties constituantes restant 
es mêmes, l'acide est plus soluble dans l'eau; mais que si 

c'est la proportion d'oxigène qui s'accroît, la solubilité d e 
l'acide diminue. 

La table présente une très-grande différence d e constitu
tion entre l'acide gallique et le tannin, parce que la détermi
nation du nombre des atomes du tannin (ou son nombre équi
valent) dérive de l'analyse du tannate de plomb par Berze-
lius; mais je ne pense pas qu'on puisse avoir grande confiance 
dans une analyse semblable. Il est très-probable qu'il peut 
exister un tannate d e plomb contenant trois fois autant d'oxide 
de plomb que le tannate analysé par Bcrzelius. Or , si nous 
avions à déterminer la composition d'un tel tannate, e n sup
posant qu'il existe, nous trouverions qu'elle consiste e n 

Hydrogène 3 atomes. 
Carbone 6 
Oxigène. 4 

Ce qui n e différerait de la constitution de l'acide gallique, 
que par un atome de plus d'oxigène. La grande facilité avec 
laquelle ces deux corps sont transformés l'un dans l 'autre, 
rend extrêmement probable la supposition que le tannin est 
composé ainsi que je viens de l'établir. 

Le nombre des acides est si considérable, que des obser
vations générales sur la manière de les distinguer les uns d e s 
autres, ne peuvent qu'être extrêmement utiles. 

Supposons qu'on ait un acide dont on désire de spécifier 
Je nom. 

i. Saturez un peu de cet acide par l'ammoniaque etformez jifthod« 
Une dissolution neutre. Versez ensuite une goutte ou deux ï<=" i i i i iagu»r 

de cette dissolution dans du nitrate de plomb. S'il ne se pro- " 
duit point de précipité, l'acide soumis à l'examen sera l'un ou 
l'autre des acides ci-après savoir : 

I I . i S 
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1. Acide nitrique. 5. Formique. 
2 . JSitreux. 6. Lactique, 
a. Hypophosphoreux. y . Zumique. 
4 . Acétique. 

2. Faites évaporer à siccité un peu de la dissolution du 
sel ammoniacal produit avec l'acide essayé, et mettez un peu 
de ce sel dans quelques gouttes d'acide sulfurique placées 
sur une baguette de verre ; si l'acide qu'on cherche à con
naître est un de ceux nitrique, nitreux, acétique ou formi
que , il se développera une odeur qui rend facile à déterminer 
quel est, des quatre acides présumés, celui qui est présent. 

3. S'il ne s'exhale point d'odeur, on expose un pen du 
sel ammoniacal à la chaleur d'une bougie sur une baguette de 
platine. Si ce sel prend feu en répandant l'odeur de phos
phore , l'acide est l'acide hypophosphoreux. Si le sel noircit, 
se boursouffle et laisse un oxide de plomb, l'acide est l'un ou 
l 'autre des acides lactique ou zumique, qu'on peut distinguer 
entre eux par les propriétés que nous leur avons assignées 
en décrivant chacun de ces acides. 

4 . Si le composé formé par l'ammoniaque et l'acide soumis 
à l'essai précipite avec le nitrate de plomb, on examine alors 
l'aspect de ce précipité. 

5. Si ce précipité est rouge, l'acide est l'acide chronique. 
6. Si le précipité fait effervescence avec l'acide nitrique 

en émettant un gaz dépourvu d^odeur, l'acide est l'acide car
bonique. 

'y. Si le précipité fuse aisément au chalumeau et cristallise 
en dodécaèdres en se refroidissant, l'acide est l'acidephos-
phorique. 

8. Si le précipité, chauffé au chalumeau, se dégage eu 
une fumée blanche avant l'odeur d'ail, l'acide est l'un ou 
l 'autre des acides arsénique ou arsénieux. 

o. Si le précipité formé dans le nitrate de plomb se dissout 
en ajoutant une quantité d'eau considérable, et en agitant, 
l'acide est l'acide benzoïque. 

1 0 . Si l'acide soumis à l'examen est sous la forme d'une 
poudre sèche, insoluble dans l'eau, cet acide est l'un ou l'autre 
des acides 

Antirnoniqoe, Molybdeux, 
Anfimonieux, Tungstique, 
Molybdique, Columbique. 
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H . Si cette poudre s'évapore, au chalumeau, en une fu
mée blanche, ce sera l'un ou l'autre des acides antimoniqué 
ou anlimonieux, et on les distingue aisément par la couleur. 

1 3 . Si le précipité avec le nitrate de plomb est jaune, et 
si une baguette d'étain introduite dans la dissolution de l'a j 

cide dans un autre acide fait tourner la couleur de cette dis
solution au bleu, l'acide essayé est Xacide, molybdique. 

1 3 . Si l'acide, étant sous la forme d'une pondre jaune 
fondue au chalumeau avec le borax, donne un verre bleu, 
mais avec le phosphate de soude un verre vert, l'acide est 
l'acide tungstique. 

\[\. Si l'acide est sous la forme d'écaillés, peu soluhle dans 
l'eau , et qu'étant chauffé au rouge il se fonde en un verre 
incolore . l'acide est l'acide borique. 

15. \Jacide sulfurique se distingue aisément par la pro
priété qu'il a de former avec le nitrate ou l'hydrcchlorate de 
bante, un précipité blanc insoluble dans l'acide nitrique. 

16. h'acide sulfureux se reconnaît facilement à son odeur. 
17. Les acides succinique , moroxyliqne , bolëtique, 

subërique et pyrotarlarique peuvent être volatilisés sans 
éprouver de décomposition, et il est facile de les distinguer 
les uns des autres par les propriétés particulières que R I N U S 

avons exposées pour chacun d eux, dans les sections précé
dentes. 

18 \Jacide oxalique est bien caractérisé par sa forme 
cristalline. Lorsqu'il est saturé par l'ammoniaque, il précipite 
immédiatement la chaux du nitrate ou hvdrochlorate neutre 
de cette base, effet que le tartrate ni le citratre d ammo
niaque ne peuvent produire. 

îp. On reconnaît l'acide tartarique à la propriété qu'il a 
de produire avec le nitrate ou le sulfate de potasse, un pré
cipité de tartrate acide de cette base. 

20. L ; ' a c i d e g a / l i q u e et le tannin précipitent le sulfate de 
fer en un bleu très-foncé ou en noir; avec les autres sels de 
fer, ils précipitent en pourpre. 

21. Y!acide malique forme avec la chaux un sel soluble 
que l'alcool précipite de l'eau. 

22. IJacide citrique cristallise. Il ne précipite point le 
mercure , le plomb , ou l'argent de l'acide nit ique. 

Î 3 . \!acide saccholactique se dissout à peine dans l'eau; 
il forme avec la chaux un sel insoluble. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 

file:///Jacide


D E U X I È M E S U B D I V I S I O N . 

D E S C O M P O S A S D E C H L O R E AVEC L E S S O U T I E N S D E COMBUSTIOIC 

I T L E S C O M B U S T I B L E S . 

CETTE subdivision peut s'étendre par la suite aussi loin 
que celle qui précède. Mais comme ce n'est que. depuis peu 
d'années qu'on a commencé à considérer le chlore comme un 
soutien de combustion, nous n'avons encore qu'une connais
sance très-imparfaite des composés qu'il forme. Il nous suffira 
donc, quant à présent, de diviser cette partie de notre sujet 
en trois chapitres. Je traiterai, dans le premier, des com
posés que le chlore forme avec l'oxigène; dans le second, des 
chlorures; et le troisième aura pour objet les acides formés 
par l'union du chlore avec les combustibles simples. 

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

Des Composés de chlore et d'oxigène. 

O N a vu , dans la première partie de cet ouvrage, que le 
chlore se combine avec l'oxigène en quatre proportions, et 
que de ces quatre combinaisons résultent deux oxides et deux 
acides *. Ce que nous y avons exposé relativement aux 
oxides , contient tous les faits jusqu'à présent établis qui 
les concernent. Mais il eût été déplacé d'entrer alors dans 
les détails de ce qui a rapport aux acides du chlore, parce 
que les différentes bases avec lesquelles ces acides s'unissent 
ne nous étaient pas connues. Nous allons donc considérer, 
dans ce chapitre , les acides produits par l'union du chlore 
et de l'oxigène. 

* foyezio\. I , p . ai8. 

La dissolution de Xacide urique dans l'acide nitrique, 
évaporée à siccité, laisse un sédiment de couleur à'vsillet. 

î 5 . Quant aux caractères des acides nouvellement décou
verts, je renvoie à la description qui a été donnée de ces acides 
dans les sections précédentes. 
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S E C T I O N P R E M I È R E . 

De l'Acide chlorique. 

B E R T H O L L E T soupçonnait' premier l'existence de cet acide. Découvf n e . 

Il obtint un chlorate de potasse, en faisant passer un courant 
de chlore à travers une dissolution dans l'eau de carbonate de 
potasse, et les propriétés de ce sel le portèrent à conclure 
qu'il contenait un acide différent du chlore. Chenevix prouva, 
dans son mémoire sur les hyperaocymuriates, publié dans les 
Transactions philosophiques pour 1 802, que l'opinion de 
Berthollet était fondée ; niais il ne put réussir à obtenir l'acide 
chlorique isolé. Gav-Lussac se le procura dans cet état, en 
1814 , et il en établit les propriétés *. Vauquelin examina de
puis les sels que cet acide forme avec les différentes bases 1 . 

Le procédé qu'employa Gay-Lussac pour obtenir l'acide p,ép»rai;on. 

chlorique à l'état de séparation, consistait à préparer d'abord 
une certaine quantité de chlorate de harite. Il versait ensuite, 
dans une dissolution étendue de ce sel dans l'eau, de l'acide 
sulfurique faible, en ajoutant cet acide avec précaution jus
qu'à ce que la harite eût été précipitée en totalité. Le sul
fate étant alors séparé de la liqueur par le filtre, elle ne 
consistait plus que dans l'acide .chlorique -PUR, en dissolution 
dans l'eau. ' 

Cette dissolution dans l'eau de l'acide chlorique ainsi ob- p r 0 p r i < i i , i . 

tenu, est incolore. Cetaoiden'a point d'odeur, à moins qu'il 
ne soit très-concentré. Sa saveur est très-acide. Il rougit les 
couleurs bleues végétales sans les détruire immédiatement ; 
mais en les laissant exposées à son action pendant quelques 
jours, elles disparaissent entièrement 3 . La lumière ne le 
décompose pas. Par une douce chaleur, il peut être con
centré, et alors il acquiert une consistance oléagineuse. 
Soumis à une forte chaleur, il se volatilise en partie sans 
éprouver d'altération; mais une portion de l'acide se décom
pose en donnant du chlore et de l'oxigène. Les acides hy-
drochlorique, hydrosulfurique et sulfureux, mêlés avec 

' Ann. de Chim. X C I , 108. 
» Ibid. LCV, gr, n 3 . 
• Vauquelin, Ann. de Chim, X C V , 94-
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1 On hypern\y:;enized mi:riatic acid. Phil. Trans. i 3 o 2 . 
* Ann. de Chirn. X C V , 97. 

l'acide cblorique le décomposent. L'acide nitrique ne lui fait 
éprouver aucune altération. 

L'acide cblorique ne précipite aucun des métaux de leurs 
dissolutions acides. 11 dissout promptement le zinc, en déga
geant de l'oxigène , mais il agit lentement sur le mercure. 
Cet acide, d'après les expériences de Gay-Lussac, est un 
composé de 1 atome chlore -+- 5 atomes oxigène, ou, en 
poids, de 

Chlore 4,5 1 0 0 
Oxigène 5 . . F 1 1 1 , 1 1 

Nous allons parler actuellement des sels divers que l'a
cide chlorique forme avec les différentes bases, autant qu'ils 
ont été jusqu'à présent examinés. On avait autrefois dis
tingué ces sels par la dénomination de SUROXIMURIATES, 

mais Gav-Lussac leur" a donné celle de CHLORATES ; et nous 
l'adopterons, comme étant de beaucoup préférable à l'an
cienne. Le lecteur observera que le poids d'un atome d'acide 
cblorique est ( j , 5 , et que la composition de tous les chlorates 
peut se déterminer, en concevant que g,5 de l'acide s'unis
sent aux poids des bases salifiables indiquées dans la table 
donnée, vol. 1, pag. 5g4, de cet ouvrage, 

c h i n r a i e . i . Ce fut Chenevix qui forma et décrivit le premier 
i m m o n i a t i u e ^ CHLORATE D'AMMONIAQUE ' . Ce sel fut depuis examiné 

plus particulièrement par Vauquelùi *. On peut obtenir ce 
chlorate en faisant dissoudre du carbonate d'ammoniaque 
dans l'acide cblorique, ou en mêlant ensemble des dissolu
tions de carbonate d'ammoniaque <, et d'un chlorate terreux. 

Le chlorate d'ammoniaque cristallise en aiguilles fines. Il 
est volatil et très sijuble dans l'eau et dans l'alcool. Sa sa
veur est excessivement piquante. If fulmine sur un charbon 
ardent f avec une flainine rouge. Lorsqu'il est fortement 
chauffé, il se décompose avec dégagement de chlore, en 
état de mélange avec les gaz azote et oxigène, et il reste 
dans le vaisseau un peu d'hydroclilorate d'ammoniaque. 
Quoique ce Sel n'ait pas été analysé, on ne peut pas douter 
qu'il ne soit composé de 

Chlore g,5 
Ammoniaque a , i25 
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1 Dans le fait , ¡1 fut bien découvert d'aborri par le docteur Hig-
gms, qui en fit mention en i"86; mais il paraît qu'alors il l'avait 
pris par erreur pour du nitrate de potasse. VOYEZ. Higgins, ON ACE

TOUS ACID, etc. p . 1 8 0 , 
3 II faut avoir soin de couvrir le flacon qui contient l'alcali, pour 

le mettre à l'ahri du contact de la lumière ; autrement, ou ne peut 
obtenir de cristaux de chlorate de potasse, ainsi que cela m'est plus 
d'une fois arrivé. 

1 Hassenfratz, Ann. de Chim. X X V I I I , 12. 
* Fourcroy. I l l , 1 7 . 1 . 

6 Hoyle , Wicholson's Jour. I I , 29a. 

a. Le chlorate de potasse fut découvert par Berthollel 1 , rworai. 
et il a été l'objet de beaucoup de recherches par les cht- d" f01""*-
trustes en général. On le prépare en faisant dissoudre une 
partie de carbonate potasse dans six parties d'eau. On in
troduit cette dissolution dans un appareil de YVoulfe, et on 
sature la potasse en y faisant passer du chlore *. Lorsque la 
saturation est à-peu-près complète, le chlorate se dépose en 
cristaux à mesure qu'il se forme. On peut purifier ces cris
taux en les redissolvant dans l'eau bouillante; et à mesure 
quelaliqueur refroidit, le chlorate pur cristallise; on fait alors 
sécher les cristaux entre des feuilles de papier brouillard. 

La forme primitive des cristaux du chlorate de potasse P r o p r i é t é s , 

est, suivant Ilaiiy, un prisme rhomboïdal obtus ; mais on 
l'obtient ordinairement en petites lames d'un blanc argentin. 
Ce n'est seulement qu'en laissant refroidir lentement une 
dissolution non saturée de ce sel dans l'eau bouillante, ou en 
abandonnant sa dissolution dans l'eau froide à une évaporation 
spontanée, qu'il se forme en larges cristaux rhomboïdaux 
réguliers. 

La saveur du chlorate «de potasse est fraîche, austère 
et désagréable ; elle a de l'analogie avec celle du nitrate de 
potasse. Sa pesanteur spécifique est de 1,989 3 . Lorsqu'il est 
vivement frotté , il devient phosphorescent, ou plutôt scin
tillant*. Il lui faut 16 parties d'eau pour se dissoudre, à la 
température de 1 6 0 centigr , et 2 parties et demie seulement 
de ce liquide bouillant !. Il n'est pas sensiblement altérable à 
l'air. Chauffé au rouge, il donne rapidement au-delà du tiers de 
son poids de gaz oxigène. C'est de ce sel que le gaz oxigène 
peut s'obtenir à l'état de plus grande pureté. Après que l'effer
vescence a cessé, il reste du chlorure ordinaire de potassium. 

Les propriétés les plus étonnantes du chlorate de potasse , 
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sont celles qu'il manisfeste lorsqu'on le mêle avec des com
bustibles. Toutes les substances combustibles quelconques le 
décomposent, et en général, la décomposition est accompa
gnée de détonations violentes. 

D é t o n e «vec En triturant, dans un mortier, un mélange de trois parties 
combustibles, de chlorate de potasse et d'une partie de soufre, ce mélange 

détone avec grand bruit; le même effet a lieu lorsqu'après 
avoir placé le mélange sur une enclume on le frappe vive
ment avec un marteau; enfin ce mélange détone même 
quelquefois spontanément, sans aucun frottement aperce-
vable, de sorte qu'il faut éviter de conserver ce sel tout 
formé. Avec le charbon, il produit les mêmes effets, quoique 
inoins violens. C'est à raison de cette étonnante facilité de 
détonation du chlorate de potasse, que Berthollet crut pou
voir le proposer pour le substituer au nitrate de potasse dans 
la fabrication de la poudre à canon. L'essai en fut fait à 
Essonne, en 1^88 ; mais la trituration du mélange de soufre 
de charbon et de chlorate sous un pilon, ne tarda point à 
produire une explosion des plus violentes, dont M. Letorset 
mademoiselle Chevrand, placés»près du mortier dans lequel 
ce mélange d'épreuve se triturait, furent les victimes; et ce 
premier essai leur coûta la vie. La force de la poudre avec le 
chlorate de potasse, lorsqu'on parvient à en confectionner, 
est beaucoup plus considérable que celle de toute autre 
poudre ordinaire; mais le danger de le préparer, et même 
d'en faire emploi après sa fabrication, est si grand, qu'il 
n'est guère présumable qu'on trouve jamais le moyen de 
substituer avec avantage le chlorate de potasse au nitrate de 
cette base dans la confection de la poudre à canon ordinaire. 

Le phosphore détone aussi avec le chlorate de potasse, 
par trituration, ou par percussion. Mais il ne faut pas mêler 
ensemble ces deux corps en quantités plus considérables 
que celles de 32 , ou tout au plus 64 milligrammes de cha
cun d'enx, autrement l'expérience présenterait quelque 
danger. Le chlorate de potasse détone aussi par trituration 
ou percussion avec presque tous les métaux, et le même 
effet a lien avec le cinabre, les pyrites, le sucre, les 
gommes, les huiles, l'alcool, etc. Lorsqu'on projeté ce sel 
sur du platine chauffé au blanc, il ne détone point, mais il 
se sublime. Cependant la surface du platine est oxidée ; 
car l'acide acétique en dissout une portion; et lorsqu'on verse 
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de l'hydrocyanate de chaux dans cette dissolution, le liquide 
se trouble et devient d'un blanc verdàtre *. En triturant, 
dans un mortier, du chlorate de potasse avec un peu de toile 
de coton, il se produit de petites explosions répétées, dont 
le bruit ressemble à celui de coups de fouet, et si la toile de 
coton est sèche et chaude, elle prend feu quelquefois; mais 
cela arrive toujours lorsqu'aprés avoir continué pendant 
quelque temps la trituration, on verse de l'acide sulfuft'que 
sur la toile de coton. Lorsqu'on ajoute de l'acide nitrique à 
un mélange de chlorate de potasse et de phosphore, il y a 
production, par intervalles, et pendant un temps considé
rable, de bleuettes de feu". 

Berthollet fit connaître le premier la théorie de ces explo
sions. L'oxigène de l'acide se Combine avec le combustible , 
en abandonnant en même-temps une certaine quantité de ca
lorique : la trituration ou la percussion n'agissent simplement 
qu'eu amenant les molécules qui se combinent dans la sphère 
de leur action réciproque. 

On a déduit la composition de l'acide chlorique, de l'ana
lyse du chlorate de potasse. Comme ce sel peut être formé 
directement en faisant dissoudre du carbonate de potasse 
dans l'acide chlorique, il semble qu'on en peut avec raison Com^anuon. 
conclure qu'il ne consiste qu'en acide chlorique et en potasse 
unis ensemble. 100 parties de chlorate de potasse chauffé au 
rouge, abandonnent, d'après les expériences de Berzelius , 
38j6o parties d'oxigène, et laissent pour résidu 60,g4 parties 
de chlorure de potassium. Ce chlorure est composé de 

Potassium...'. 32,07 
Chlore. 28,87 

6o,g4 
Le potassium existant dans le sel à l'état de potasse, doit 

s'être combiné avec les 0,20 de son poids d'oxigène, ou 
6,4/ parties; en retranchant cette quantité des 38,6'g parties 
d'oxigène émises parle sel, il restera 32,28 parties pour la 
quantité d'oxigène dans l'acide chlorique. Cet acide doit donc 
Consister en 

Chlore 28,87 4,5 
Oxigène 32,28 5,o3 

1 Morveau, Ann. de Chi'm. X X V , i S . 
" Collier, Manchester Mem. Y, 22g. 
I Ann. de Chim, L X X X , g 7 . 
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Composition. 

1 A n n . d e C h i m . I , 2 2 7 . 
• (Jheocvix, on liyperoxygenizecl muriatic acid. Phil, Trans. 1 8 0 a . 

Ou en i atùrae chlore -+- 5 atomes oxigène; et le chlorate de 
potasse doit être formé de 

Acide chlorique 9,5 ioo 
Potasse . . . . 6 , o -63,157 

ĉhlorate 3 . Chenevix doit être considéré comme le premier chi
miste qui ait publié une description du chlorate de soude; 

car on ne peut pas regarder comme telle, la courte notice de 
Dolfuz et de Gadolin sur ce sel ' . On le prépare de la même 
manière que le chlorate de potasse; mais il est difficile de 
l'obtenir pur, parce qu'il est à-peu-près aussi soluble dans 
l'eau que l'hydrochlorate de soude. 

Chenevix parvint à se procurer un peu de chlorate de 
soude à l'état de pureté, en dissolvant dans l'alcool des mé
langes d'hydrochlorate et de chlorate de soudé, et en les faisant 
cristalliser à plusieurs repi ises ; mais la manière la plus facile 
de préparer ce chlorate, consiste à saturer l'acide chlorique 
par du carbonate de soude. Il faut, pour que le sel cristallise, 
que sa dissolution soit évaporée jusqu'à une consistance 
presque sirupeuse. Ses cristaux sont sous la forme de lames 
carrées, et semblables à ceux du chlorate de potasse. Sa sa
veur est fraîche et très-piquante. 

Le chlorate de sonde se fond en globules sur les charbons 
ardens, en répandant une lumière jaune. Suivant Vauquelin, 
5oo parties de carbonate de soude sec produisent n o o par
ties de chlorate de soude cristallisé 

Ce chlorate, suumis à la distillation, donne du gaz oxigène 
mêlé d'un tieu de chlore, et le sel résidu a les propriétés 
alcalines. Ce chlorate est composé de 

Chlore 9,5 ioo 
Soude 4 4a,î 

Ces nombres ne diffèrent pasbeaucoup de la détermination 
de Chenevix , qui a trouvé le chlorate de soude formé de 

66 ,2 acide. 
29,6 soude. 
4,2 eau. 
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* Chenevii, on byneroxygemzccï iiiiuhilic acuh Phil. Tr;ius. 1802. 

4· On peut obtenir le chlorate de chaux et le purifier de chinmie 
la même manière que ceux dont nous allons traiter. Ce cblo- * 
rate est très-déliquescent, pt lorsqu'il est chauffé lé nérenient 
il se fond dans sou eau de cristallisation. L'alcool le dissout 
en grande quantité. Sa saveur est piquante et arrière j et 
lorsqu'on le laisse fondre dans la bouche , il produit une 
forte sensation de froid. Les parties constituantes de ce chlo
rate sont : 

Acide cblorique rj,5 i o o 

Chaux 5,625 1 . 58,16 

D'après l'analyse de Chenevix, il est composé de 

55^2 acjdç. 
28,5 chaux, 
l6,5 eau. 

1 0 0 , 0 * . 

5. Il est beaucoup plus facile de se procurer les chlo- C M ™ -
rates alcalins que ces sels à bases terreuses, dont l'affinité d o 

entre leurs parties constituantes semble être beaucoup plus 
faible. Le meilleur moyen à employer pour obtenir le chlo
rate de barite, consiste à délayer dans de l'eau chaude une 
certaine quantité de cette terre préparée par la méthode de 
Vauquelin, et à faire passer à travers cette liqueur, maintenue 
chaude, un courant de vapeur de chlore. On produit ainsi 
Je mélange ordinaire d hydrochlorate et de chlorate ; or ces 
deux sels, lorsqu'ils ont la barite pour leur base, jouissant 
au même degré de la faculté de dissolubibté,et se ressemblant 
entre eux par la forme de leurs cristaux, on ne peut les 
obtenir séparément par des cristallisations répétées. Che
nevix y parvint cependant à l'aide du procédé ingénieux 
suivant. Lorsqu'on fait bouillir du phosphate d'argent dans 
des dissolutions d hydrochlorates terreux, il a la propriété 
de les décomposer. L'acide phosphorique se combine avec la 
terre, et l'acide bydrochlorique avec l'oxide d'argent; mais le 
phosphate d'argent ne fait pas éprouver un semblable chan
gement aux chlorates terreux ; or le phosphate de barite et le 
chlorure d'argent sont l'un et l'autre insolubles dans l'eau ; 
d'où il suit, qu'eu faisant bouillir du phosphate d'argent dans 
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1 Vauquelin, Aria, de Chim. X C V , ton. 
* Chenevix, on hyperoxygenùed muriatic acid. Phil. Trans. 180a. 
3 Ibid. 

une dissolution d'hydrochlorate et de chlorate de barite, l'by-
drochlorale de barile est décomposé en totalité, et converti 
en chlorure d'argent et en phosphate de barite qui sont inso
lubles, et il ne reste en dissolution que le chlorate de barite. 

Le chlorate de barite cristallise en prismes carrés, ter
minés par une face oblique. Sa saveur est piquante et aus
tère. Il exige, pour se dissoudre, quatre fois son poids d'eau 
froide. Cette dissolution n'est précipitée ni par le nitrate 
d'argent, ni par l'acide hydrochlorique. Ce chlorate est in
soluble dans l'alcool. Chauffé , il perd les 0,39 de son poids, 
ce qui est dû à l'oxigène dégagé. Le résidu a les propriété* 
alcalines Le chlorate de barite est composé de 

Acide ehlorique g,5 . . . . 1 0 0 
Barite 9 , 7 5 . . . . io2,63 

Suivant l'analyse de Chênevix , ses parties constituantes 
sont : 

4 7 , 0 acide. 
42,2 barite. 
1 0 , 8 eau. 

1 0 0 , 0 • 

«irouiiane. g_ Chenevix prépara et purifia le chlorate de stron-
tiane de la même manière que celui de la dernière espèce, 
avec lequel en effet il a la plupart de ses propriétés com
munes. Ce chlorate est déliquescent, et plus soluble dans 
l'alcool que l'hydrochlorate de strontiane. Il cristallise en 
aiguilles qui se fondent dans la bouche en produisant une 
sensation de froid. Sur les charbons ardeus, il fuse ra
pidement en produisant une belle flamme pourpre. Il est 
composé de 

Acide ehlorique 9 , 5 . . . . 1 0 0 
Strontiane 6 , 5 . . . . 68,42 

compobiiion. Et suivant l'analyse de Chenevix, ses parties constituantes 
sont : 

Acide 46 
Strontiane. . 26 
Eau 28 

1 0 0 3 
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7 . Ce sel peut être préparé de la même manière que le chior.u 

chlorate de chaux , auquel il ressemble dans la plupart de " m* s° 
ses propriétés. Il est composé de 

Acide c h l o r i q u e . . . . 9 , 5 . . . . 1 0 0 
Magnésie 2 , 5 . . . . 2 6 , 3 i 

Ses parties constituantes sont, d'après l'analyse de Chenevix, 
de 

Acide 60 
Magnésie. . 25,7 
Eau i4,3 

1 0 0 , 0 1 

8. Il n'existe point de chlorate de fer, autant que cela chior.tj de fer. 

nous est jusqu'à présent démontré. La dissolution du fer dans 
l'acide chlorique s'opère très-rapidement sans développe
ment d'aucun gaz. Le fer passe très-promptement à l'état 
d'oxide rouge, aux dépens de l'acide chlorique qu'il décom
pose. Lorsqu'on fait passer un courant de chlore à travers 
de l'eau tenant de l'oxide rouge de fer en suspension, l'oxide 
est dissous ; mais le composé n'est autre chose qu'une combi
naison du chlore avec l'oxide rouge, peroxide de fer , ou 
un perchlorure de ce métal a . 

9. On peut préparer le chlorate de zinc en faisant dis- chior.te 

soudredu carbonate de zinc dansl'acide chlorique. L'acidecar-
bonique est dégagé; mais l'oxide de zinc sature difficilement 
l'acide chlorique. La dissolution a une saveur très-astrin
gente ; évaporée en consistance sirupeuse, elle cristallise 
en octaèdres surbaissés. La dissolution de ce sel dîtes l'eau 
ne précipite point le nitrate d'argent. Il fuse sur les charbons 
ardeps en produisant une lumière jaune , mais sans détona
tion. Mêlé avec de l'acide sulfurique, il devient d'un rouge 
orangé ; il se manifeste une légère effervescence , mais l'a
cide chlorique n'est pas décomposé; car lorsque le mélange 
de l'acide sulfurique et du chlorate de zinc est étendu d'eau, 
il ne précipite pas la dissolution d'argent 3 . 

L'acide chlorique dissout le zinc sans qu'il se produise 
d'effervescence. Il paraîtrait, d'après les expériences de 

1 Chenevix, on hyperoxvçeuized muriatic acid. Phil. Trans, 180?. 
* Vauquelin , Ann. de Cûiui. X G V , i a i . 
5 Ibid. p. n 5 . 
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• \anrji irl in, Aiirt. de C h i m . X C V , J i8. 
a Ibirt p . 1 2 7 . 
3 Ibid. p. i33. 

Vauquelin , que la dissolution est un mélange de chlorate 
de zinc et de chlorure de ce métal. Si l'on fait passer un 
courant de vapeur du chlore à travers une eau tenant du 
carbonate de zinc, les deux mêmes composés paraissent 
s'être formés 

Chlorate i o . On peut se procurer le chlorate de plomb en faisant 
de pk>mb. j j S S 0 U ( j r e ^ u proioxide de plomb réduit en poudre fine, 

dans l'acide chlorique. La dissolution a une saveur très-su
crée et astringente. Par une évaporation spontanée , elle 
fournit des cristauxen lames brillantes. Le chlorate de plomb 
fuse sur les charbons ardens,en répandantune fumée blanche 
et en laissant sur les charbons quelques globules de plomb 
métallique. A la distillation , il donne du gaz oxigène mêlé 
d'un peu de chlore. La quantité de cet oxigène dégagé , s'é
lève au 0 , 2 0 environ du poids du sel. L'acide sulfurique et 
les alcalis précipitent en blanc la dissolution du chlorate de 
plomb". 

En faisant passer des vapeurs de chlore sur du protoxide 
de plomb en poudre fine délayé dans l'eau , une portion de 
l'oxide est convertie en peroxide de plomb, et une autre 
portion est transformée en chlorure de plomb. Il n'y a aucune 
production quelconque de chlorate. 

Chlorate. i i - Le peroxide de cuivre se dissout aisément dans l'acide 
de cu.vre. c n | ( , r f q u e , mais il n'est pas possible d'opérer avec cet oxide 

la neutralisation parfaite de l'acide. Le chlorate de cuivre 
cristallise difficilement; il a une couleur verte. Mis sur les 
charbons ardens , il fuse légèrement en produisant une 
flamme*verte. Un papier trempé dans la dissolution de ce 
sel , brûle avec une très belle flamme verte , et à une tem
pérature inférieure à celle qui serait nécessaire pour en
flammer le papier s eu l 3 . 

P r n i o r H o r a t e
 1 3 - L'acide chlorique dissout facilement le protoxide de 

•1« mtreure. mercure. A mesure que la saturation s'opère, Xe^protothlo-
rate de mercure se. précipite sous la forme de grains jaunâtres. 
Ce protochlorate a beaucoup de l'apparence du phosphate 
d'argent. 11 a une saveur merein ielle , et il ne se dissout qu'en 
très-petite' quantité dans l'eau bouillante. Dès qu'on com-
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D E L A C I D E C H L O U I Q U E . 2 j 5 

mence à le chauffer, il détone en donnant du gaz oxigène , 
et il se forme du perchlorure de mercure 

i3 . Ce sel fut ohtenu pour, la première fois par Che-
nevix. On peut le former aisément en faisant dissoudre du d c m " ' a " 
peroxide de mercure dans l'acide chlorique. Le perchlorace 
de mercure cristallise en aiguilles ; il est assez soluble dans 
l'eau , et sa saveur, extrêmement forte , a de l'analogie avec 
celle du perchlorure de mercure. Il est toujours avec excès 
d'acide. Chauffé dans un tube de verre , il donne une grande 
quantité d'oxigène , et il reste une matière jaune, qui paraît 
être un mélange de peroxide de mercure, de perchlorure, 
et de protochlorure de ce métal. La première portian d'oxi
gène se dégage avec rapidité; mais le développement de 
la dernière portion de ce gaz n'a lieu que quand la tem
pérature est considérablement élevée ' . 

i4- Ce sel, qui fut découvert par Cbenevix, se pré- chlorate 
pare en faisant bouillir du phosphate d'argent dans du chlo- " s ' a x 

rate d'alumine, ou en faisant dissoudre de l'oxide d'argent 
dans l'acide chlorique. Le chlorate d'argent est soluble dans 
deux parties d'eau chaude ; mais à mesure que la dissolution 
refroidit, il cristallise en petits .rhomboïdes opaques et pe-
sans , semblables aux nitrates de plomb ou de barite. Le 
chlorate d'argent se dissout dans l'alcool; l'acide hydrochlo-
riqtie le décompose, ainsi que l'acide nitrique, et même l'a
cide acétique. La dissolution du chlorate d'argent est pré
cipitée par une addition de chlore. 

Le chlorate d'argent, exposé à une chaleur modérée, se fond : 
il y a dégagement d'oxigène et il reste du chlorure d'argent. 
Mêlé avec la moitié de son poids de soufre, il détone par 
une légère percussion, avec une violence prodigieuse. L'é
clair est vif et blanc, accompagné d'un bruit aigu:l'argent est 
réduit et volatilisé 3 . 

Les autres chlorates sont encore inconnus. 

1 Vauquelin, A n n . de Cuim. X C V , p. T O 3 . 

' Ibid. p. 107. 
s Cheneyix., on the oxigenïzed and ïiyperoxygenized muriatic acid, 

p. 39. 
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S E C T I O N I I . 

De l'Acideperchhrique. 

CET acide n'a encore été examiné jusqu'à présent que par 
le comte Von Stadion. Tous les faits qui me sont connus rela
tivement à cet acide, ont été exposés dans la première 
partie de cet ouvrage *. Comme il me reste quelques doutes 
sur l'exactitude de la description que le*Comte a donnée du 
perçhlorate de potasse, et par suite sur l'existence de cet 
acide particulier, je pense qu'il est très à désirer que ses 
expériences soient vérifiées en les répétant. 

C H A P I T R E I I . 

Des Chlorures. 

LE chlore paraît être susceptible de se combiner avec 
tous les combustibles simples, le carbone excepté. On a 
donné à ces composés, lorsqu'ils ne jouissent pas des pro
priétés acides , la dénomination de chlorures. Ils ont de l'a
nalogie avec les oxides , et sont probablement en aussi grand 
nombre que ces corps ; mais comme ce n'est que depuis un 
petit nombre d'années que les chimistes ont reconnu les 
chlorures comme formant une classe distincte de corps, il 
n'est pas étonnant qu'ils n'aient pas encore été tous examinés. 
J'ai pensé que, dans l'état actuel de nos connaissances, il 

•était plus convenable de parler des différens chlorures, en 
traitant de leurs bases diverses. Le lecteur les trouvera donc 
décrits dans le chapitre qui a pour objet les combustibles 
simples. 
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C H A P I T R E I I I . 

Des Composés acides de chlore et d'an combustible. 

Nous ne connaissons actuellement que deux acides.de 
cette nature. Le premier est le composé de chlore et d'hy
drogène qui constitue l'acide bien connu, appelé acide mit-
riatique, auquel on a donné depuis, à raison de sa formation, 
le nom d'acide kydrochlorique. Le second consiste en une 
combinaison de chlore avec l'oxide de carbone , et par con
séquent en deux soutiens de combustion , le chlore et l'oxi-
gène unis à un combustible simple, le carbone. On peut le 
désigner par la dénomination d'acide chloro-oxicarbonique. 
John Davy, qui en a fait la découverte, lui a donné le 
nom de gaz phosgène. La description des propriétés de ces 
deux acides sera l'objet de deux sections suivantes. 

S E C T I O N P R E M I È R E . 

De l'Acide Kydrochlorique. 

I. IL paraît que l'acide muriatique, dont on a, dans ces der- H i n o i r e . 

niers temps, remplacé le nom par celui d'ucide hydrochlo-
rique , fut connu des alchimistes. Je trouve qu'il en est fait 
mention dans les écrits de Basile Valentin. Mais Glauber me 
semble être le premier chimiste à qui nous devons le pro
cédé au moyen duquel on l'obtient encore actuellement, celui 
de la distillation d'un mélange d'acide sulfurique et de sel 
commun. On le distingua par les noms d'esprit de sel, d'a
cide marin et d'acide muriatique '., par la raison sans 
doute qu'on le retirait du sel commun ou sel marin. Caven-
dish obtint le premier cet acide à l'état gazeux, et il annonça 
ce résultat dans son mémoire, on factitiuns airs, publié ert 
1776 * ; .niais il négligea de rechercher la nature du fluide 
élastique qu'il était parvenu à former. Elle fut reconnue 

1 Le terme muria est employé par Cïcéron , pour saumure ou eau 
salée. 

» Phil. Trans. Vol . L V I , p. i 5 j . 

II . 17 
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1 Priestley, on Air. I I , l'jG. 
a Berzelius présente presque la seule exception à cet égard. Ce 

chimiste e'minent adhère encore à l'ancienne doctrine, que te chlore 
est un compose' d'acide muriatique et d'oxigène. 

depuis par Priestley, qui ayant repris ce sujet, établit de plus 
les propriétés du gaz acide muriatique, et. qui par conséquent 
peut être considéré comme l'ayant véritablement découvert 
Schéele ayant eu pour la première fois connaissance, en 1774, 
du chlore à l'état de gaz , considéra la composition de l'a
cide muriatique , comme consistant dans l'union du chlore 
et du phlogistique. Par phlogistique , il entendait désigner 
Yhydrogène; ainsi donc, suivant l'opinion de Schéele , l'a
cide appelé muriatique, est un composé de chlore et d'hy
drogène. Cette opinion resta dans l'oubli pendant bien des 
années ; mais llumphry Davy la fit revivre en 1 8 1 0 , en con
séquence, principalement, des expériences de Gay-Lussac 
et Thenard. Celles en grand nombre faites par Davy, aidé 
de la découverte subséquente de l'iode, et l'analogie frap
pante de cette dernière substance avec le chlore , .semblent 
avoir actuellement établi la théorie de Schéele. Elle est adop
tée comme la véritable, par presque tous les chimistes dis
tingués en Europe *. 

P r é p a r a t i o n . On peut obtenir le gaz acide hydrochlorique à l'état de 
pureté par le procédé qui suit. 

On se procure une petite cuve pneumatique, creusée dans 
un seul bloc de bois d'environ 356 millimètres de long sur 
178 de large et 1 5a d'épaisseur. Après avoir creusé ce bloc 
à la profondeur de a5 millimètres , on en laisse 76 pour 
former une tablette sur un côté, et on coupe tout le reste à 
une profondeur -convenable , en ayant soin de donner aux 
"parois du fond une forme circulaire. La figure représente une 
coupe de cette cuve. A 5o millimè
tres de chaque extrémité on pratique 
sur la tablette une fente ou trou de a 5 
millimètres de profondeur, et assez 
large pour recevoir l'extrémité de pe
tits tubes de verre ou les pointes de 
petites cornues. On remplit la cuve 
de mercure à la hauteur de 6 à 7 millimètres au-dessus de la 
surface de la tablette. On a de petites cloches de verre d'une 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE L'ACIDE H f D R O C H L O R I Q t l E . a5ç) 

très-grande épaisseur et d'une dimension proportionnée à 
celle de la cuve. Après avoir rempli l'une de ces cloches de 
mercure, en la plongeant dans la cuve, on la place sur la 
tablette au-dessus de l'un des t rous; pour l'y maintenir 
dans sa position, le moyen qui convient le mieux est d'avoir 
nn cylindre de laiton de 5o millimètres de haut, vissé sur le 
bord de la cuve, vis-à-vis le bord de la tablette. Au sommet 
de ce cylindre on fixe deux morceaux applatis de laiton, se 
terminant chacun en un demi-cercle librement mobile sur le 
cylindre, et formant, par leur réunion, un bras de laiton 
dont le centre est justement au-dessus du milieu du trou dans 
la tablette, lorsqu'il est tourné de manière à être parallèle 
au bord de cette tablette. Ce cercle a pour objet d'embrasser 
la cloche; et comme il est formé de deux pièces distinctes, 
sa dimension peut être réduite ou augmentée à volonté ; et 
par le moyen d'un curseur de laiton , on le fait retenir fer
mement la cloche. 

L'appareil étant ainsi disposé, on introduit dans une petite 
cornue 60 ou 90 grammes de sel marin ordinaire, et on y 
verse ensuite une quantité égale d'acide sulfurique. On plonge 
le bec de la cornue au-dessus de la surface du mercure dans 
la cuve, et l'on expose, à la chaleur d'une lampe, la pirtie de 
cette cornue qui contient le sel. Il se produit une vive effer
vescence ; et des bulles d'air se dégageant en abondance du 
bec de la cornue, s'élèvent, à la surface du mercure, en une 
fumée blanche visible, d'une odeur particulière. Lorsqu'on a 
laissé s'échapper ainsi nombre de ces bulles jusqu'à ce que 
tout l'air ordinaire qui existait auparavant dans la cornue ait 
été déplacé , on en plonge le bec dans le trou de la tablette 
au-dessus duquel la cloche de verre a été placée. Les bulles 
qui se dégagent entrent dans cette cloche ; elles en déplacent 
le mercure , et la remplissent de gaz, qui, ainsi obtenu, est 
le gaz acide hydrochlorique, ayant les propriétés, savoir : 

1. D'être invisible comme l'air, et indéfiniment susceptible P r o p r î t t * * ; 

comme lui de contraction et d'expansion. Il a une odeur par
ticulière ; et lorsqu'il se trouve en contact avec l'air de l'at
mosphère , il devient visible par la fumée blanche qu'il forme 
à raison de l'avidité avec laquelle il en absorbe l'humidité. Il 
rougit les couleurs bleues végétales, et sa saveur est très-
acide. 

2. Sa pesanteur spécifique est de 1,2847, celle de l'air 
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étant i ; d'où il suit qu'un décimètre cube degaz acide hydro-
cblorique, à la température d'environ \ 6° centigrades et sous 
la pression de 7 6 centimètres de mercure, pèse i"5,\6. 

3 . Les animaux ne peuvent respirer ce gaz ; lorsqu'ils sont 
eotrïtenir la plongés dans une cloche qui en est remplie , ils y périssent 

! ° m i ^ ' e ° a n l très-prouipteinent dans des convulsions. Aucun corps com
bustible quelconque ne peut y brider. Il est remarquable 
cependant, qu'il produit un très-grand effet sur la flamme 
des corps combustibles , car, en plongeant une bougie'allumée 
dans ce gaz, on peut observer que la flamme prend une 
couleur verte un moment avant qu'elle s'éteigne, et la même 
teinte se manifeste aussitôt après que la bougie a été al
lumée *. 

A « ? e a é 4' ' o n ^ P a s s e i " 1 1 1 1 P e u d'eau dans une cloche remplie 
de gaz acide hydrdchlorique, placée sur le mercure, le gaz dis-

fiaraît dans un instant en totalité, le mercure monte, remplit 
a cloche en poussant l'eau vers son extrémité supérieure. 

Cet effet résulte de la très-grande affinité de ce gaz pour 
l'eau. Dès qu'il est en contact avec elle , il s'y combine et 
prend la forme d'un liquide ; ou , ce qui est la même chose, 
l'eau absorbe le gaz. C'est donc toujours sur le mercure qu'il 
faut opérer avec le gaz acide hydrochlorique. On n'en ob
tiendrait pas du tout à travers l'eau, et même celle de la cuve 
entrerait dans la cornue et la remplirait complètement. C'est 
cette affinité du gaz acide hydrochlorique pour l'eau qui 
occasionne la fumée blanche rendue sensible lorsqu'il a le 
contact de l'air de l'atmosphère, il absorbe la vapeur d'eau 
qui y existe toujours. La dissolution de ce gaz dans l'eau, 
prend le nom d'acide hydrochlorique. 

P r o p o r t i o n . Seize centimètres cubes d 'eau, à la température de 160 
centigrades et sous la pression de 7 5 centimètres de mercure, 
absorbent huit décimètres cubes de gaz acide hydrochlo
rique, qui équivalent au poids d'environ 12,4 grammes; d'où 
il suit que l'eau, ainsi imprégnée, contient au-delà" de la 
moitié de son poids d'acide hydrochlorique, dans le même 
état de pureté que lorsqu'il était sous forme gazeuse. Je fis 

Iwsser un courant du gaz à travers de l'eau jusqu'à ce que ce 
iquide refusât d'en absorber davantage. La pesanteur spéci-

* Priestley. t l , 2 9 3 . 
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* New System of Chemical Philosophy. I I , Î Q 5 . 

fiqae de l'acide ainsi obtenu, était de i , ao3 . Si nous sup
posons que l'eau, dans cette expérience , absorba autant de 
gaz que dans la dernière , il s'ensuivra que 6 parties d'eau , 
en se saturant de ce gaz, acquirent assez d'expansion pour 
occuper à-peu-près le volume de 11 parties ; mais, dans tous 
mes essais , l'expansion ne fut que de 9 parties. Elle indi
querait une pesanteur spécifique de i , 477 ï et cependant je 
n'ai trouvé réellement a l'eau ainsi saturée , que celle de 
i ,ao3. Cette différence ne proviendrait-elle pas de ce qu'il 
s'échappe du gaz pendant qu'on vérifie la pesanteur spécifique ? 

L'eau s'écbauffe en absorbant le gaz acide hydrochlo-
rique. La glace absorbe aussi ce gaz, et eu même-temps elle 
se liquéfie. La quantité de gaz absorbée par l'eau, diminue à 
mesure que le degré de chaleur de ce liquide augmente ; et 
à celle de 1 ebullition , toute absorption cesse d'avoir lieu. En 
chauffant l'eau imprégnée du gaz , il en est chassé sans 
éprouver d'altération. Ainsi en chauffant l'acide hydrochlo-
rique ordinaire du commerce , on peut en obtenir le gaz 
acide hydrochlorique. C'est par ce procédé que Priestley se 
le procura le premier. 

L'acide hydrochlorique ainsi obtenu, est incolore. 11 a une propri<té.. 
odeur forte et piquante, semblable à celle du gaz; et lorsqu'il 
a le contact de l'air, il émet continuellement des vapeurs 
blanches visibles. L'acide hydrochlorique du commerce est 
toujours d'un jaune pâle, ce qui est dû à une petite portion 
de fer qu'il tient en dissolution. 

Comme l'acide hydrochlorique ne peut être convenable
ment employé que dans son état de dissolution dans l e a u , 
il importe beaucoup de connaître combien une quantité 
donnée d'acide hydrochlorique liquide, d'une densité parti
culière, contient d'acide pur.Dalton*a formé la table qui suit, 
des quantités d'acide réel que contient l'acide liquide de den
sités différentes; et cette table, il l'a principalement établie 
d'après les expériences de Kirwan. 
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A T O M E S A C I D E P O U R C E N T . P E S A H T E T J I L T E 11 M E 

spécifique. 
I L ' É B U U I T I O N . 

d'acide d ' e a u . en poids. e n mesure. spécifique. 
degrés C E N T I G . 

I 4 - 1 7 - V — 
4- 2 57,9 — — 
4- 3 47,8 i ,5oo? l6°? 
4 - 4 4»,7 — — 
4 - 5 35,5 — •— 
4- 6 3i ,4 — — 
4 - 7 2 8 , 2 — — 
4 - 8 2 5,6 3o,5 J ,99 49 ? 
4- 9 23,4 27,5 1,181 63 ? 
4 - io 21,6 25,2 1,166 77 
4 - I 1 20,0 20,1 i , i54 88 
4 - 1 2 i8,7 21,4 I , I 4 4 100 
4 - i3 '7,5 *9,9 i,i3G 1 o3 
4 - i 4 i6,4 i8,5 1,127 106 

+ i5 i5,5 - i7,4 1,1 ·>, 1 10g 
4 - 20 12,1 • l3 ,2 J ,°94 111 
4- 25 9 ,9 l 10,G5 i ,o 7 5 10g 
4 - 3o 8,4° 8,g3 1,064 107 
4 - 4 o 6,49 6,78 1,047 106 
4 - 5o 4,21 5 ,5g 1 ,o35 104 
4 - Î O O 2,G5 2,70 l ,0l8 102 
4 - 200 1,3G i , 3 7 

1,00g 101 
1 

C o m p o s i t i o n , 5. Si après avoir mêlé ensemble , à volumes égaux, 
des gaz chlore et hydrogène , ou expose le mélange aux 
rayons directs du soleil, ou si on le tait traverser par une 
étincelle électrique, il se produit une explosion; les deux gaz 
se combinent, sans aucun changement de volume, et ils sont 
convertis en gaz acide hydrochlorique ; d'où il suit que cet 
acide est un composé de volumes égaux des deux gaz, ou, en 
poids, de 

Hydrogène 0,125 1 
Chlore 4 ,5 36 

De manière que l'acide hydrochlorique contient les 0,027 de 
son poids d'hydrogène , et les o ; g 7 3 de son poids de chlore. 
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II. L'acide hydrochlorique ne semLle susceptible dç s'unir 
avec aucun des soutiens simples de la combustion. 

III. Plusieurs des combustibles simples peu veut décomposer 
l'acide hydrochlorique en s'unissant avec le chlore, qui en est 
la principale partie constituante; c'est ce qui a lieu à l'égard du 
plus grand nombre des métaux. Pour produire cet effet, on 
opère la combinaison des oxides métalliques avec l'acide 
hydrochlorique, et on expose à une forte chaleur les hydro-
chlorates qui résultent de ces- combinaisons. En généra!, 
l'oxigène des oxides s'unit à l'hydrogène de l'acide hydro
chlorique et se sépare à l'état d'eau, tandis que la base métal
lique, restant combinée avec le chlore , forme un chlorure. 
Cependant cette décomposition n'a pas toujours lieu ainsi ; 
quelquefois l'acide hydrochlorique est enlevé par la chaleur, 
en laissant l'oxide sans avoir éprouvé de décomposition. 

IV. L'acide hydrochlorique se combine avec les différentes Hyiiruchior te-

bases salifiables, et il en résulte un genre de .sels appelés 
hydrochlorates. 

Je crois devoir donner ici la description des hydrochlorates, 
parce qu'ils ne peuvent être convenablement placés parmi 
les sels composés d'acides qui contiennent l'oxigène. 
' I . Y¡'hydrochlorate d'ammoniaque est le sel Qui a été de- , , • 

puis plusieurs siècles d'un usage commun, sous le nom de sel d'>inmuni»^ue. 

ammoniac. Mais je n'ai aucune preuve que les anciens en aient 
eu connaissance. Tournefort paraît avoir déterminé les parties 
constituantes de ce sel en 1700. Geoffroy jeune les fit con
naître par expériences en 1 7 1 6 et i ^ a S 1 , et depuis elles fu
rent établies avec plus de précision par Duhamel en 1735 *. 
Depuis un grand nombre d'années tout le sel ammoniac qu'on 
employait en Europe y était apporté d'Egypte; mais on le fa
brique actuellement en grandes quantités en Angleterre et sur 
le Coptinent. 

L'hydrochlorafe d'ammoniaque ( sel ammoniac ) , est habi- propriétés, 

tuellement sous la forme de gâteaux durs élastiques; mais en le 
dissolvant dans l'eau, et en évaporant convenablement la disso
lution, on parvient à l'obtenir en cristaux. La forme primitive 
de ces cristaux est, suivant Haiiy^l'octaèdre, et celle de sa mo-
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• Mineralogie de Haüy. I I , 38o. 
* Essays. Y , G-j. YVallérius la fait de T,453 (Chemistry, I , ïGG) , 

et Rirwan , 1 ,430, 
1 WaHerius's Chemistry. I , 266. 
4 Gren's Handbuch. I , 488. 

5 Verwandtschaft , 3o 
6 Storr, Crell's ?ie\v Discoveries , etc. I I , ̂ r, 

lecule intégrante, le tétraèdre mais ce sel cristallise le plus 
fréquemment en longues pyramides à quatre faces; ses cris
taux affectent souvent aussi la forme de barbes de plume, et 
chacun d'eux est une pyramide hexaèdre allongée. 

La pesanteur spécifique de ce sel, selon les expériences de 
Watson, est i , 45o a . La densité de sa dissolution aqueuse 
saturée à la température d'environ 6° centigrades, est 1,072. 

Ce sel, dans son état compact ordinaire de sel ammoniac , 
§e dissout dans 3,25 fois son poids d'eau froide 3 ; mais ses 
cristaux n'en exigent pour leur dissolution, suivant Gren, que 
2,727 fois leur poids de ce liquide à la température de 10° 
centigrades *. Wenzel le trouva soluble dans 2,24 parties 
d'eau, à la température de 6 2 o cent . 5 . 100 parties d'alcool, 
d'une force de 0,8.>/[ , se chargent de i,5 parties de ce sel. 

L'hydruchlorate d'ammoniaque, dans sa forme ordinaire, 
de masse opaque, est peu affecté par l'air; mais ses cristaux 
sont susceptjbles d'en attirt/r l'humidité. 

Chauffé, il se sublim.", sans décomposition, sous la forme 
d'une fumée blanche, qui exhale une odeur particulière. 

En faisant sublimer l'hydrochlorate d'ammoniaque avecune 
feuille d'or, on trouve dans le col de la cornue une matière de 
couleur améthyste tirant sur le poupre , soluble dans l'eau, et 
formant avec ce liquide une dissolution pourpre. En filtrant 
la dissolution, on en sépare une poudre de cette même coujeur. 
L'hvdrochlorate d'ammoniaque paraît donc capable d'oxider 
l 'or ' 6 . 

L'hydrochlorate d'ammoniaque est composé de volumes 
égaux de gaz ammoniacal et de gaz acide hydrocblorique. Il 
consiste donc dans 1 atome acide -+- 1 atome gaz; d'où il suit 
que ses parties constituantes sont :_ 

Acide hydrocblorique.. 4 , 6 2 5 . . . 6 8 , 5 2 . . . 100 
Ammoniaque 2 , 1 2 5 . . . 31,48. . . 45,g4 

100,00 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2. Comme on ne peut pas établir rie distinction exacte D« poimc 
entre l'hydrochlorate de potasse et le chlorure de potas
sium, je renvoyé àla description de ce chlorure vol. I, p. 363 
de cet ouvrage. 

3. \Jhydrochlorate de soude se rapporte aussi dans ses 
propriétés, au chlorure de sodium, dont il a été traité vol. I, D c w u d e . 

p. 073 de cet ouvrage. 
On extrait aisément l'acide del'hydrochlorate de soude, par 

le moyen de l'acide sulfurique; mais il s'en faut de beaucoup 
qu'il soit aussi facile d'en séparer l'alcali. Des diverses mé
thodes qu'on a employées pour y parvenir, celles qui ont jus
qu'à présent réussi, sont les deux que nous allons décrire. 

( 1 ) Il faut, pour décomposer l'hydrochlorate de soude 
(sel m a r i n ) , faire choix de quelque substance qui aitDécompoimon 
pour l'acide hydrochlorique une affinité plus forte que la 
soude; car alors la soude est mise en liberté,"et on peut l'ob
tenir par évaporation et cristallisation. La barite et la potasse 
rempliraient complètement cet objet; mais malheureusement 
on ne peut pas se procurer ces corps suffisamment purs , 
si ce n'est par des moyens dispendieux , qui doivent éloigner 
d'en faire emploi. Mais il est trois substances qui peuvent 
aussi séparer la base du sel marin , et mettre ainsi en liberté la 
soude, soit pure , soit à l'état de carbonate. Ces trois sub
stances sont le protoxide de plomb, ou htarge, la chaux et 
h fer. _ 

En faisant macérer pendant quelques heures dans un peu 
d'eau, un mélange de quatre parties de protoxide de plomb ou ,. p»r i* v r o . 
litarge, et une partie de sel marin, convenablement pulvérisés ^"plômb. 

l'nn et l'autre, et en remuant souvent ce mélange dans l'eau, 
l'acide muriatique se combine par degrés avec l'oxide de 
plomb, et cette combinaison forme un muriate, tandis que la 
soude restée dans la dissolution peut en être obtenue en fil
trant et en faisant évaporer la liqueur. La décomposition du 
sel marin s'opère beaucoup plus promptemeut encore, si le 
mélange est chauffé pendant l'opération. 

Ce fut Schéele qui reconnut le premier que l'oxide de 
plomb décompose le sel marin, et ce fait, annoncé par lui, 
éveilla beaucoup d'idées théoriques parmi les chimistes. 
Ilassenfratz chercha à l'expliquer, en supposant que l'oxide 
se combine avec l'acide carbonique, et qu'ainsi c'est le cas 
d'affinité composée. M. Curaudau a prouvé que l'acide carbo* 
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« A n n . de Chim. X I V , i5 . 
* IBID. X X X I , 3 . 

nique, au-lieu de déterminer la décomposition, s'oppose à ce 
qu'elle ait lieu; et il pose en fait, que le carbonate de plomb 
est incapable de décomposer le muriate de soude. Il en con
clut que le phénomène ne peut s'expliquer par la théorie 
des lois ordinaires de l'affinité chimique Vauquelin a plus 
récemment démontré que la décomposition du sel par 
l'oxide de plomb est complète, si cetoxide est employé en plus 
grande quantité que le sel marin ; que le composé qui en ré
sulte est un sous-muriate de plomb, entièrement insoluble 
dans l'eau, et qui n'est pas décomposé par les alcalis. D'où il 
suit qu'il attribue la décomposition à l'affinité du muriate de 
plomb pour un excès d'oxide 1 ; mais cette décomposition ne 
s'explique pas complètement ainsi, s'il est vrai que l'oxide de 
plomb a pour l'acide muriatique une affinité plus faible que 
celle de la soude pour le même acide. Bertholleta donné enfin 
l'explication de cette anomalie apparente, en prouvant que 
lorsque deux substances sont mêlées ensemble avec une troi
sième, pour laquelle chacune d'elles a de l'affinité, les deux 
substances se partagent la troisième entre elles, dans des pro
portions correspondantes à la quantité de chacune d'elles; et 
si le composé formé par l'une de ces deux substances avec la 
troisième est insoluble, cette substance se combine avecla tota
lité du troisième corps, et l'enlève complètement à l'autre. La 
raison en est que le composé insoluble étant par le fait séparé 
totalement du mélange, la décomposition et la division recom
mencent comme d'abord, et se renouvellent après chaque par
tage. Ainsi lorsque l'oxide de plomb et du muriate de soude 
sont mêlés ensemble , l'oxide et l'alcali se partagent entre 
eux l'acide muriatique, de manière qu'une portion du mu
riate de soude est décomposée , et qu'immédiatement après le 
mélange, il y a du muriate de plomb formé; mais ce sel de plomb 
étant à l'état de sous-muriate ou entièrement insoluble, il se 
sépare complètement du reste. En conséquence de cette sépa
ration , il se fait un nouveau jpartage de l'acide muriatique 
entre l'oxide et l'alcali, et si l'oxide de plomb est en quantité 
suffisante, le partage continue jusquà ce que le sel marin soit 
entièrement décomposé. 
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1 f ^ o y . Helmontins extaticus. 
* Schéele. I I , i 5 . 
3 Ann. de Cliim. X X X I I I , 3 4 5 . 
* Schéele. I I , 1 4-
* Atheuas, Ann. de Glum. XIX, 9 2 . 

C'est encore Schéele qui nous apprit le premier, qu'on» F» i»«n«u». 

peut extraire la soude du sel commun par le moyen de la 
chaux. Cahausen en avait bien eu l'idée en 1 7 1 7 ; mais son 
traité était resté dans l'oubli 1. Schéele s'assura qu'en dépo
sant, dans une cave humide, un mélange de chaux et de sel 
marin mis à l'état de pâte, ce mélange se recouvrait, au bout 
de quinze jours, d'une effervescence de soude*. Morveau et 
Carny obtinrent, en 1 7 8 3 , un brevet du gouvernement fran
çais, à l'effet d'établir au Croisic une manufacture pour l'ex
traction de la soude du sel marin, par le moyen de la chaux. 
Leur procédé était absolument le même que celui de Schéele, 
mais seulement sur une plus grande échelle. Il ne paraît pas 
cependant que l'établissement de Morveau et Carny ait été 
formé. Il est très-probable, d'après les observations de Ber-
thollet sur la soude qui se trouve si abondamment en Egypte, 
qu'elle se forme naturellement dans ces contrées par un pro
cédé semblable 3. 

C'est également à Schéele que nous sommes redevables de 3 . p.ir \t h i . 
la découverte que le sel marin peut être décomposé par le 
fer. Il observa que les cercles de fer d'un vaisseau de bois 
contenant de la saumure et placé dans une cave, s'étaient re
couverts d'une efflorescence de soude. Cette remarque le 
porta à tremper une lame de fer dans une dissolution de sel 
marin , et à la suspendre ainsi mouillée dans une cave ; au 
bout de 14 jours, il trouva sa lame de fer incrustée de 
s o u d e L a même décomposition a lieu en substituant du 
zinc et du cuivre au f e r 5 . 

(2) La seconde méthode d'extraction de la soude du sel 
marin est moins directe. Elle cousiste à déplacer l'acide 
muriatique par quelqu'autre acide, qu'on peut ensuite ai
sément décomposer ou déplacer à son tour. On finit ainsi 
par obtenir la soude à l'état de pureté. Les acides sulfurique 
et acétique sont ceux dont on a fait choix pour l'exécution de 
ce procédé; mais on peut aussi y employer les acides bo
rique, phosphorique et arseuique, comme pouvant décom-
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1 Jour, de Min. , n.° III, p . 55. 
» Malherbe et Anthenas . Ann. de Chim. X I X . 
3 Crelfs Annals. 1 7 9 0 , I I , 4 1 6 . 
4 Ibid. p . 5 O Q . 
5 Hid. 1 -g3 , I , p . 1 0 4 . 
c A n n . de Chim. X I X , 58. 

poser le sel marin à une haute température. Les produits, 
clans ces cas, seraient du borate de sonde, des phosphates 
ou arseniates de la même base, selon l'acide dont on aurait 
fait usage. On décomposerait ensuite ces sels au moyen de la 
chaux, et on aurait la sonde séparée; mais ces acides sont 
d'un trop haut prix pour en admettre l'emploi. 

| . Par l 'acide On peut se servir de l'acide sulfurique seul, ou de cet 
juifurique a c | d e e n combinaison avec des bases, lorsqu'on peut se pro

i e s composes . c u r e r _\ b o n compte les sels qu'il forme avec ces bases. L'alun, 
le sulfate de chaux et le sulfate de fer ont été respectivement 
employés avec avantage pour décomposer le sel marin et en 
obtenir du sulfate de soude. L'alun fut employé, dit-on, pour 
la première fois à cet effet, vers l'an iySo, par Constantini, 
médecin à Mrlle, près Osnaburg : on assure que le procédé 
ne réussit qu'à une basse température 1 . Le sulfate de chaux 
décompose le sel marin lorsqu'on expose des houles formées 
de ce mélange à une forte chaleur*. Il s'est élevé une grande 
discussion parmi les chimistes allemands relativement à la 
possibilité de décomposer le sel marin par le sulfate de fer. 
Vander-Ballen annonça le premier qu'on pouvait obtenir du 
sulfate de soude en soumettant à l'action d'une forte chaleur 
un mélange de ces deux sels. Cette assertion, contredite par 
Ilahneman , fut confirmée parles expériences de Tuhten 3 , 
Lieblein + et Wiegleb 5 . Le procédé réussit complètement 
en présence des commissaires fiançais , Lelièvre, Pelletier, 
Darcct et Giroud, qui furent chargés, en 179-ij d'examiner 
les différens procédés pour extraire la soude du sel marin ; 
ils s'assurèrent aussi qu'on pouvait employer pour le même 
objet 6 , des pyrites, ou persulfures de fer. 

Après avoir obtenu le sulfate de soude, il faut enlever à ce 
sel son acide , pour se procurer séparément la soude : on y 
parvient en calcinant le sulfate, mêlé avec une certaine quan
tité de charbon de bois ou de terre. Par ce procédé, le sulfate 
est converti en sulfure de soude, dont on peut dégagerle soufre 
par le moyen du fer ou du carbonate de chaux. Lorsque le 
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1 Alban , Ann. de Chîm. XIX , La de'cmrverte du procède est 
due à Malherbe. Journ. de Min. N . e I II , p. 67. 

• Leblanc, Ann. de Chim. XIX , 6 1 . 
3 Le lecteur trouvera un exposé plus détaillé des procédés dp la 

fabrication du sel en usage dans différentes coatrées , dans le Rrown-
rigg's Art, of making common Salt, et dans Watson's Chemical 
£ssnjrSm \\f 33. 

sulfure de soude est prêt à entrer en fusion , on y introduit 
peu-à-peu de petits morceaux de fer, et de préférence des 
rognures de fer blanc, en quantité suffisante pour décomposer 
le sulfure : on pousse alors le feu jusqu'à ce que le mélange 
suit eu fusion parfaite. Le soufre ayant pour le fer une affinité 
plus forte que pour la soude, se combine avec ce métal, et 
laisse la soude, qu'on sépare alors du mélange en le dissuivant 
dans l'eau, en filtrant la liqueur et en l'évaporant 1. 0 1 peut 
aussi employer le carbonate de cliaux pour le même objet 1 1. 

Quelques chimistes ont proposé de décomposer le sel marin s. P»r l'a»»!* 
par l'acétate de plomb, soit eu se servant de l'acétate du d e P l o m b -

commerce, soit en préparant ce sel à employer pour cet 
objet, parla combinaison du proloxide de plomb ou liiharge 
avec la liqueur acide que produit la distillation du bois. On 
calcine ensuite l'acétate de soude formé par le mélange de 
ces acétates avec le sel marin, afin de le décomposer, en lui 
enlevant son acide ; mais le prix de ces sels est trop élevé 
pour qu'on puisse s'en servir avec avantage pour l'extraction 
de la soude du sel marin 3 . 

Quoique, selon toutes les probabilités, ce sel se rencontre 4. Hydr^hio-
toujours plutôt à l'état d'hydrochlorate qu'a celui de chlorure r l t e d 0 r t , U I -
de calcium , cependant comme ce chlorure , lorsqu'il est arti
ficiellement formé , ressemble exactement par ses propriétés 
à l'hydrochlorate, et qu'il ne peut être établi de dis'inction 
spéciale entre eux, je crois devoir renvoyer le lecteur à la 
description du chlorure de calcium , vol. 1 , pag. 382 de cet 
ouvrage. 

Ce sel se trouvera également décrit sous la dénomination s. D e h a n t e , 

de chlorure de barium, vol I , pag. 3go de cet ouvrage. 
Voyez la description ce sel, vol. I , pag. ogfj, sous le g. D e i t c o n -

nom de chlorure de strontium. 
Décrit, vol I , pag. 4c»1} sous la dénomination de chlo-7. 

rure de magnésium. 
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* Crell's Annais , 1 7 9 g . I I , 70 . 
• Ann. deChim. X X X V I , 
3 Beitrage. III , 6g. 
4 MargrafTs Opusc. I I , 118 . 
5 Beitrage. I I I , 69. 
6 Verwandtschaft, p . HI. 
1 Rucholz, Beitrage. I I I , p . n S . 
8 Margraff, p . i n . 
9 Ibid. p. m . 

Hyflrochionts S. LJ'hydrochlorate d'yttria a été examiné par Ekeberg *, 
d'yttm. Vauquelin * et Klaproth 3. Il a beaucoup de ressemblance avec 

le nitrate d'yttria; comme lui, l'hydrochlorate se dessèche 
difficilement; il est fusible à une douce chaleur, et attire 
très-promptement l'humidité de l'air. Il ne cristallise pas , 
mais il se prend en gelée. 

De giucine. g. Vauquelin est le seul chimiste qui se soit occupé de 
l'hydrochlorate de glucine, et jusqu'à présent nous ne con
naissons guère autre chose concernant ses propriétés, si ce 
n'est qu'il ressemble au nitrate de glucine, mais qu'il cristallise 
plus facilement. Étant dissous dans de l'alcool faible, il forme 
une liqueur sucrée , agréable. 

D'aluoiiui. io . L'hydrochlorate d'alumine a été décrit par Magraff ; 

dans sa Dissertation sur la terre d'alun, publiée dans les 
mémoires de Berlin, pour 1754 4 etBucholz 5 et Wenze l 5 

sont les seuls qui aient ajouté depuis quelque chose aux faits 
que Margraff avait précédemment établis dans ses recher
ches sur cet hydrochlorate. On le prépare en traitant l'alumine 
par l'acide hydrochlorique ; il est toujours avec excès d'acide. 

Propriété*; fi n'est presque pas possible d'obtenir l'hydrochlorate 
d'alumine cristallisé; il est ordinairement, ou en masse géla
tineuse, ou sous la forme d'une poudre blanche. 

H est extrêmement soluble dans l'eau. Il suffit d'une partie 
de ce liquide pour réduire quatre parties de l'hydrochlorate 
desséché à une consistance sirupeuse 7. A l'air, il se résout 
promptement en une liqueur glutineuse. 

L'alcool pur dissout, à la température ordinaire de l'at
mosphère, la moitié de son poids de ce sel, et ce liquide 
bouillant en prend au-moins les 0,66 de son poids ; mais il 
en abandonne une partie , à mesure que la dissolution re
froidit 8. 

L'hydrochlorate d'alumine, soumis à l'action de la chaleur, 
se fond, perd son acide, et l'alumine reste à l'état de pureté' . 
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1 Rucholz, Beitrage. I I I , m . 
a La composition thcorïcpie de cet hydrochlorate, en le supposant 

avec excès de base, consiste en 1 atome acide -r- a atomes alumine. 

L'hydrochlorate d'alumine se compose, d'après les ana- .Conpoution.-

l y se s qui en ont été faites jusqu'à présent, de 

Acide 29 ,8 ' 52 ,11* 
Base 3o,o 4 7 , 8 g 

Eau 4o,2 

Total 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 0 

1 1 . Ce futKlaproth qui examina pour la première fois l'hy-m lirson*. 

drnchlorate de zircone , que Vauquelin décrivit plus parti
culièrement depuis. 

On le prépare aisément en traitant, par l'acide hydrochlo-
rique, la zircone nouvellement précipitée. Il est incolore, 
d'une saveur trés-astriugente. II fournit, par l'évaporalion , 
des petits cristaux transparens aiguillés, qui prennent de 
l'opacité par l eur exposition à l'air. L'hydrochlorate de zir
cone est très-soluble dans l'eau et dans l'alcool, dont il ne 
colore point la flamme. Il est décomposé par la chaleur, et la 
salive produit l e même effet lorsqu'on met de ce sel dans la 
bouche. 

Lorsque l'hydrochlorate de zircone contient un peu de 
silice, il forme d e s cristaux cubiques sans consistance, et qui 
ressemblent à une gelée. Ces cristaux , exposés à l'air , y 
perdent peu-à-peu leur transparence, diminuent de volume, 
et il s'est formé au milieu du sel, des cristaux blancs en ai
guilles soyeuses. 

L'acide sulfurique décompose l'hydrochlorate de zircone ; 
le sulfate produit se précipite en partie, et reste en partie 
dissous dans l'acide hydrochlorique ; lorsque cet acide est 
chassé par la chaleur, le reste du sulfate se dépose peu-5-peu. 
Si l'on arrête l'évaporation avant que la masse ait été réduite 
à siccité, le sel se forme par le refroidissement en une espèce 
de gelée. Cet hydrochlorate est aussi décomposé par les 
acides phosphorique, citrique, tartarique, oxalique et saccho-
Jactique, qui forment avec la zircone des composés insolu
bles, qui se précipitent en flocons blancs. 

L'acide gallique précipite en blanc l'hydrochlorate de zir- J l c ( . 
Cone; mais si la zircone contient du fer, le précipité est vert, a« l'aride 
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tirant sur le gris ; ce dernier précipité prend, en sécliant, 
une couleur noire brillante, et il ressemble à l'encre de Chine. 
Le liquide conserve une couleur verdâtre, et l'addition de 
nouvelles quantités d'acide gallique, n'y produit plus de pré
cipité; mais le carbonate d'ammoniaque en sépare, eu grande 
abondance, une matière floconneuse de couleur purpurine, 
analogue à celle de la he de vin. Il suit de ces expériences, 
que l'affinité de l'acide gallique pour la zircone, est supé
rieure à celle de l'acide hydrochlnrique pour cette terre, et 
que les gallates de zircone et de fer sont solubles dans l'acide 
hydrochlorique. 

Le carbonate de potasse décompose l'hydrochlorate de 
zircone. Une partie de l'acide carbonique se combine avec la 
terre, qu'elle rend aisément soluble dans les acides , quoique 
sèche. 

Le carbonate d'ammoniaque produit dans la dissolution 
d'hydrochlorate de zircone, un précipité qui le plus souvent 
est repris par une addition de ce carbonate. 

Avec le cyanure de mercure, on a un précipité abondant, 
soluble dans l'acide hydrochlorique , et qui, par conséquent, 
n'est pas un hydrochlorate dcvhercure. 

Une lame de zinc, introduite dans une dissolution d'hydro
chlorate de zircone, y occasionne une légère effervescence; 
la liqueur devient laiteuse, et au bout de quelques jours, elle 
prend la forme d'une gelée blanche demi-transparente. 

L'alumine décompose, à l'aide d'une douce chaleur, l'hy
drochlorate de zircone; l'alumine se dissout, le liquide de
vient laiteux et se prend en gelée. Lorsque l'hydrochlorate 
de zircone contient du fer, il reste en dissolution, et la zir
cone est précipitée à l'état de pureté. On peut donc se servir 
de ce moyen pour dépouiller la zircone du fer qui peut l'ac
compagner. 

12. L'action de l'acide hydrochlorique sur le fer est très-
prompte et très-énergique. Il y a dégagement abondant de 
gaz hydrogène du à la décomposition de l'eau, et le fer est 
oxidé et dissous. Cet acide dissout aussi beaucoup plus faci
lement qut'aucun autre les oxides de fer, et c'est par cette 
raison qu'on s'en sert habituellement pour faire disparaître 
de dessus le linge les taches de rouille, et pour enlever les 
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particules d'oxide de fer qui adhèrent souvent avec une 
grande force aux vases de verre. L'acide hydrochlorique se 
combine avec l'un et l'autre des oxides noir et rouge de fer, 
etformeavec chacun d'eux un sel particulier dont l'existence 
avait été annoncée par Proust, et dont Davy a depuis décrit 
les propriétés. L'hydrochlorate ordinaire de fer, qui s'obtient 
en faisant dissoudre ce métal ou ses oxides dans l'acide hy
drochlorique , est un mélange de ces deux sels.. 

La dissolution de la tournure ou fil de fer dans l'acide Hyiirochio-

hydrochlorique,lorsqu'elle n'a pas été exposée à l'air, est de ?I"LiL. 
couleur vert pâle. Elle donne, par l'évaporation, des cris
taux d'hydrochlorate de fer, de la même nuance, qui sont 
très-soluble.s dans l'eau, et aussi, suivant Davy, dans l'alcool. 

Cette dissolution attire l'oxigène de l'air et l'enlève à l'a- p r opr ¡ í i é i . 

cide nitrique. Elle absorbe le deutoxide d'azote, même en 
plus grande proportion que le sulfate de fer, et acquiert, lors
qu'elle est saturée, une couleur de brun obscur, ainsi qu'une 
saveur beaucoup plus astringente que celle de l'hydrochlo
rate de fer dans son état ordinaire. La plus grande partie du 
gaz s'en dégage lorsqu'on la chauffe; il se précipite un peu 
d'oxide rouge de fer, il se forme de l'ammoniaque, et elle se 
comporte dans ce cas précisémentdela même manière qu'une 
dissolution de sulfate de fer imprégnée de deutoxide d'azote *. 
On peut former très-aisément ce sel en faisant dissoudre du 
sulfure de fer dans de l'acide hydrochlorique. Le dégagement 
de gaz acide hydro-sulfurique qui a lieu empêche l'absorption 
de l'oxigène de l'atmosphère 

Ce sel peut s'obtenir ou par la dissolution du peroxide de HydrocMor . i . 

fer dans l'acide hydrochlorique, ou en traitant l 'hydrochIo- p l l t o J i ¿j d l : f l . r i 

rate de fer avec l'acide nitrique, ou enfin en laissant sim
plement à l'air pendant quelque temps, une dissolution d'hy
drochlorate de fer. 

La dissolution de ce sel est d'un brun foncé. Elle aune odeur Via^uu*. 
particulière etune saveur extrêmement astringente, lors même 
qu'elle est étendue d'une grande proportion d'eau. En l'évapo
rant à siccité, on en obtient une masse de couleur orangée, in-
cristallisable, déliquescente à l'air, et soluble dans l'alcool. Ce 
sel donne, comme le chlore, une teinte jaune aux substances 
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végétales et animales. Lorsqu'on y verse de l'acide sulfurique, 
il se produit une odeur sensible de chlore. Cet hydrochlo
rate n'absorbe pas le deutoxide d'azote. En le faisant traverser 

Sar du gaz hydrosulfurique, ce gaz lui enlève une portion 
e l'oxigène, et le sel est converti en hydrochlorate de fer *. 

Eu distillant l'hydrochlorate de peroxide de fer, il se 
dégage du chlore, et le fer est réduit à l'état de protoxide. Il 
se dégage également du chlore pendant la dissolution du 
peroxide de fer dans l'acide hydrochlorique, au moins lors
qu'elle s'opère par l'application de la chaleur. 

Si après l'évaporation à siccilé de l'hydrochlorate de per
oxide de fer on augmente le feu, tout le sel se sublime, 
non pas cependant à l'élatd'hydrochlorate de peroxide, mais 
à celui d'hydrochlorate simple susceptible de cristallisation. 

i 3 . L'acide hydrochlorique agit à peine sur le nickel pur, 
Hytîra-hior=iE spécialement s'il a été soumis à l'action du marteau. Le mcil-

U 1 L leur dissolvant de ce métal est l'acide hydrochloro-nitrique ' . 
Cette dissolution , qui est de couleur verte , donne par l'éva
poration des cristaux irréguliers d'hydrochlorate de nickel, 
qui se décomposent par la chaleur et par une longue exposi
tion à l'air, quoique d'ahordils en attirent l'humidité comme le 
nitrate de nickel 5 . 

L'hydrochlorate de nickel est vert pomme. Il tache en 
jaune le papier. Chauffé, il perd o,55 d'eau et se convertit 
en un hydrochlorate anhydre jaune, qui passe au vert en 
absorbant de l'eau par son exposition à l'air. En soumettant 
l'hydrochlorate de nickel à l'action d'une chaleur suffisante 
dans une cornue de verre , il n'y a que la portion en contact 
avec le verre qui est décomposée; le surplus se sublime en 
fleurs, d'un jaune doré qui, en absorbant l'eau par degrés, pas
sent au vert. L'acide hydrochlorique les dissout difficilement. 

L'hydrochlorate de nickel est composé, suivant Proust, de 

34 oxide. 
1 1 acide. 
55 eau. 

î o o + 
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I4- Hydrochlorate de cobalt. L'acide hydrochlorique at-D« cob»U: 
taque difficilement le cobalt, inème à l'aide de la chaleur; 
mais par l'addition d'un peu d'acide nitrique, la dissolution 
s'opère aisément. L'acide hydrochlorique dissont le peroxide 
de cobalt avec effervescence et dégagement de chlore. La 
dissolution,concentrée, est d'une belle couleur verte, et bleue 
s'il n'y a pas excès d'acide ; mais elle devient rouge lorsqu'elle 
est étendue d'eau. Elle donne, par une évaporation conve
nable, de petits cristaux déliquesceus d'bydrocblorate de 
cobalt. Ces cristaux sont bleus; mais ils passent au rouge 
en absorbant de l'humidité. 

C'est avec la dissolution de ce sel qu'on forma la première E n c r e 

de toutes les encres de sympathie, et la mieux connue. On * , y D l p ! U l 

étend d'eau la dissolution jusqu'à ce que sa couleur soit 
presqu'entièrement disparue. On écrit alors avec cette li
queur sur du papier blanc. Les caractères qu'on y a tracés 
sont invisibles à froid; mais si on chauffe légèrement le pa
pier, ils prennent une belle couleur verte qui disparaît de 
nouveau lorsque le papier refroidit. On peut reproduire cet 
effet à volonté; niais il faut avoir soin de ne pas trop chauffer 
le papier, car alors l'écriture prend une couleur brune qui 
ne disparaît plus. Klaproth assure que la couleur de la dis
solution de cobalt ne passe ainsi au vert que parce que ce 
métal contient du fer. S il était pur ce serait, suivant lui , la 
couleur bleue que la chaleur donnerait aux caractères *. 
Waitz est le premier qui lit connaître cette encre sympathique 
en *. Teichmever en donna de nouveau la description 
en iy3i ' ; et Hellot, pour la troisième fois, en 1737 4 . On 
n'a pas encore donné d'explication satisfaisante de la cause 
de ce^changement de couleur; et comme il a également lieu 
à vaisseaux fermés, il n'est guère possible de l'attribuer à 
l'action de l'air, ou à l'effet de l'humidité. On le suppose ac
tuellement dû , sans en avoir aucune preuve directe, à ce que 
"oxide de cobalt est en partie désoxidé par la chaleur, et 
1l'il rcabsorbe de l'oxigène en refroidissant. 
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Mais il est probable que cette supposition n'est pas fondée. 
Thénard a observé avec raison que l'apparence de la couleur 
•verte,lorsque lepapier est chauffé, résulte de la concentration 
de la dissolution, et que sa disparition par le refroidissement 
provient de ce qu'elle s'étend de nouveau en reprenant à l'air 
l'humidité qu'elle avait perdue Cet effet est donc exac
tement le même que celui qui fait passer au ronge la couleur 
verte de la dissolution lorsqu'elle est étendue d'eau; mais il 
reste encore à assigner la cause de ce changement. 

En chauffant au rouge dans une cornue de verre l'hydro-
rhlorate de cobalt, il n'y a que les parties de ce sel en con
tact avec le verre qui soient décomposées. 11 se dégage de 
l'acide hy droehlorique et du chlore , et le verre est teint en 
bleu; le surplus de l'hydrochlorale fond et se sublime en 
fleurs de couleur grise. Ces fleurs se dissolvent avec une 
grande difficulté dans l'eau. A la fin cependant elles donnent 
une dissolution d hydrochlorate de cobalt ordinaire *. 

l 5 . H y dm chlorate de manganèse. L'acide hvdrochlo-
! t manganèse - , . ^ . , , . - P , . J , 

nque dissout aisément le protoxide ou carbonate de manganèse. 
Cet acide dissout également le métal avec dégagement d hy
drogène, la dissolution est d'un rouge rosé. Après en avoir 
évaporé une portion à siccité, et introduit le résidu dessé
ché dans une dissolution très-concentrée du sel, le docteur 
John obtint des cristaux dans la liqueur gardée pendant 
quelques jours à une température de a5 à 3o° centig. Ces 
cristaux sont des tables allongées à quatre côtés, terminées 
de chaque côté par deux plans. Quelquefois les bords sont 
tellement tronqués que les cristaux se trouvent transformés 
en tables à six faces. Ces cristaux sont d'un rouge rosé , et 

' transparens ; leur saveur est caustique , et laisse sur la langue 
une impression salée. Ils attirent promptement l'humidité de 
l'air. Etant gardés dans des vaisseaux fermés, aune tempé
rature supérieure à celle de 25° centigrades, ils deviennent 
opaques en se recouvrant d'une poudre blanche ; ce qui es* 
dùà ce qu'ils perdent une partie de leur eau de cristallisati""'-
Chauffés, ils éprouvent la fusion aqueuse. Ils perdent tP rs 
leur eau , et à une chaleur rouge , la plus grande part' de 
leur acide. L'eau et l'alcool dissolvent, l'un et l'autre, f-delà 
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seront : 
Acide hydrochlorique 20,44 
Protoxide 3g,78 
Eau 3g,78 

100,00 

16. Hydrochlorate de cerium. En traitant le peroxide de D e 
cérium par l'acide hydrochlorique, il se produit une efferves
cence considérable, avec dégagement de chlore. La dissolution 
obtenue est d'un rouge jaunâtre, dont la nuance est d'autant 
plus légère que le liquide a bouilli plus long-temps. 11 s'en 
précipite , par la concentration et le refroidissement, de 
petits cristaux prismatiques à quatre pans, d'un blanc jau
nâtre. Ces cristaux se dissolvent dans l'alcool, et sont déli-
quescens à l'air. Leur saveur est astringente et sucrée. En 
exposant à la chaleur l'hydrochlorate de peroxide de cérium 
ainsi forme, il est complètement décomposé. L'eau de cristallisa
tion et l'excès d'acide s'en séparent d'abord, etensuite le chlore. 
Le résidu est un oxide blanc qui se dissout difficilement dans 
les acides. S'il y a présence de fer, ce métal est volatilisé à 
l'état d hydrochlorate. 

Si la chaleur à laquelle on soumet le sel, n'est pas trop 
forte, il eu reste une portion qui n'est pas décomposée. Elle 
est blanche, et sa dissolution dans l'eau est incolore, comme 
était réellement un hydrochlorate de protoxide de cérium*. 

• Amals of Philosophy. I I , 2 6 7 . 
' K' - i t 'Oit i , Gehlcn's .To;irn. i l , 3 12. Ilvsingcr et Bcrieliiis , IBIJ. 

Vaurpieli,, Ann. de Chim. L I V , 54. 

de leur poids de ce sel. La dissolution alcoolicpie brûle avec 
une flamme rouge. La pesanteur spécifique des cristaux est 
i,56o. Le sel consiste, suivant le docteur John, en 

Acide 20,04 
Protoxide 38,5o 
Eau 4»,46 

100,00 1 

D'après cette analyse, le sel qu'examina le docteur John, 
est un hydrochlorate avec excès d'oxide. Eu le supposant 
formé de 1 atome acide , de 2 atomes de protoxide de man
ganèse , et de 8 atomes d'eau, ses parties constituantes 
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qu'on fasse bouillir de l'eau sur de l'hydrochlorate de plonb, ce l i 
quide ne prend que les o,o33 de ce sel. Werwandtschaft , P- 3 t i . 

D ' u r i n e 17 · Hydrochlorate d'urane. L'action de l'acide hydro-
chlorique sur l'urane est à peine sensible 1 ; mais il dissout 
l'oxide avec lequel il forme des cristaux déliquescens d'un 
vert jaunâtre , ayaut la forme de tables à quatre faces *. 

De line. 18. Hydrachlorate de zinc. L'acide hydrochlorique dis
sout le zinc rapidement, avec effervescence et dégagement 
d'hydrogène. La dissolution est incolore; elle ne cristallise 
point par l'évaporation ; mais elle prend la forme d'une g e l é e . 
A la distillation , il se sépare un peu de sou acide , et il reste 
de l'hydrochlorate de zinc en une masse solide qui se fond 
aisément. Sa pesanteur spécifique est de 1 ,577. ^ e s t t f è s -
soluble dans l'eau. Exposé à l'air, il en attire par degrés 
l'humidité, et prend une consistance gélatineuse. L'acide 
sulfurique le décompose j et les alcalis précipitent l'oxide 
de zinc de sa dissolution 3 , 

Deliimuth. i g . Hydrochlorate de bismuth. L'acide hydrochlorique 
agit à peine à froid sur le bismuth; mais distillé sur ce métal 
préalablement réduit en poudre , le métal s'oxide par degrés 
et se réduit en une poudre blanche. L'hydrochlorate de 
bismuth peut s'obtenir facilement en dissolvant le métal 
dans l'acide hydro-chloro-nitrique. Lorsque la dissolution 
est évaporée j on dit qu'elle fournit de petits cristaux prisma
tiques. 

De pjomh. a o . Hydrochlorate de plomb. Ce sel s'obtient aisément 
en ajoutant de l'acide hydrochlorique, ou un hydrochlorate 
alcalin à une dissolution de nitrate de plomb. L'hydrochlo-
Tate se précipite à l'état d'une poudre blanche. Il a une 
saveur sucrée. Sa pesanteur spécifique est de 1,8326*. Il 
est soluble dans 22 parties d'eau froide, et cette dissolu
bilité est considérablement augmentée par la présence d'ua 
acide s . Ce sel se dissout dans l'acide acétique, propriété qui 
peut le faire aisément distinguer du sulfate de plomb. Lors-
qu'après l'avoir fait dissoudre dans l'eau bouillante,on laisse 
refroidir la dissolution, il cristallise en petits prismes hexaè-
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tires blancs , bn'Ilans et satinés. Ces cristaux ne s'altèrent 
point à l'air. Cet hydrocblorate se dissout dans l'acide nitri
que : il est compose de 

Acide hydrochlor ique , . . . a4,83 
Protoxide de plomb ^ 5 , 1 7 

1 0 0 , 0 0 

Sous - hydroclilorate de plomb. On peut préparer ce 
sel soit en traitant de l'hydrochlorate de plomb avec nu. al
cali pur, soit en décomposant l'hydrochlorate de soude par 
son mélange avec quatre fois son poids de protoxide de 
plomb. Dans l'un et dans l'autre cas, le sous-bydro-
chlorate de plomb est produit sous la forme d'une poudre 
blanche. Vauquelin est le premier chimiste qui se soit occupé 
d'une manière particulière de ce sel 1 , dont Bergman avait 
déjà fait mention. Il est insoluble dans l'eau. Il prend, lors
qu'il est chauffé ^ une belle couleur jaune. L'acide nitrique 
dissout l'excès d'oxide, et ce qui reste est nn hydrochlorate 
de- plomb en cristaux. Les alcalis fixes dissolvent le sous-
hydrochlorate de plomb sans lui faire éprouver de décompo
sition. On l'emploie en peinture comme couleur jaune. 

ai. Hydrochlorate d'ctaint Cè sel est celui qu'on obtient 
en dissolvant l'étain dans environ \ fois son poids d'acide hy- r /ét i in. 

drochlorique. La dissolution est d'un jaune brunâtre; elle 
donne par l'évaporation des petits cristaux en aiguilles, so-
lublcs dans l'eau et un peu déliquescens. Leur pesanteur spéci
fique est de 2 ,2g32" . Lorsqu'on verse de l'eau en petite 
quantité sur Ce sel, il est décomposé rapidement; il se pré
cipite un sous-hydrochlorate, et il reste nn hydrochlorate 
acide en dissolution. 

L'hydrochlorate d'étain est très-avide d'oxigène. Il le 
prend à l'air et à l'acide nitrique, et l'hydrochlorate est 
ainsi converti en hydrochlorate de peroxide, ce que Pelletier 
observa le premier. 

L'hydrochlorate d'étain absorbe aussi l'oxigène de l'acide D é c i d e le. 

arsenique, et de l'acide arsenieux. Lorsqu'on traite ces corps m e I a l l x -
avec l'hydrochlorate d'étain, ils sont précipités, complète
ment dépouillés d'oxigène, à fétat d'une poudre noire. En 
versant dans une dissolution d'hydrochlorate d'étain de 
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l'acide molybdique et de l'oxide jaune de tungstène, ou leurs 
combinaisons, ces corps prennent à l'instant la couleur bleue 
par leur conversion en oxides au minimum d'oxigène. L'hy-
drocblorate d'étain enlève également l'oxigène aux peroxides 
de mercure et de manganèse, à l'oxide blanc d'antimoine, 
aux oxides de zinc et d'argent, et il les réduit à l'état métal
lique. Il fait aussi passer les sels oxigénés de fer et de cuivre 
très-oxidés à l'état de sels peu oxides, et l'hydrochlorate d'or 
donne lieu à un précipité pourpre, consistant dans l'or réduit à 
l'état d'oxide pourpre. C'est à Pelletier et à Proust que nous 
devons la connaissance de ces iutéressans résultats. Ils suffi- · 
sent pour nous donner l'explication de tous les chaugemens 
que l'hydrochlorate d'étain fait éprouver au plus grand 
nombre des sels métalliques *. 

De cuivre. 2 2 . Hydrochlorate de cuivre. L'acide hydrochlorique 
n'attaque point h: cuivre à froid dans les vaisseaux fermés, 
quoiqu'à l'air il le corrode peu à-peu, et finisse par le dis
soudre. Mais cctacide, à l'aide de la chaleur, oxide et dissout 
promptement le métal. 11 se dégage en même-temps du gaz 
hydrogène , et une portion de l'acide est volatilisée. Dans ce 
cas le cuivre est mis à l'état de peroxide; mais l'acide hydro
chlorique peut aussi se combiner avec le protoxide de cuivre, 
et former ainsi un autre sel. découvert d'abord par Proust, 
et plus particulièrement examiné depuis par Chenevix. 

F e r h y i W h l o - I - Jly drochlorate de peroxide de cuivre. On peut obte-
r a t e - nir ce sel, so'it en dissolvant le cuivre par l'acide hydro

chlorique à l'aide delà chaleur, soit en projetant l'oxide de 
cuivre dans cet acide froid. La dissolution est d'un beau vert. 
Lorsqu'après l'avoir concentrée suffisamment par l'évapora-
tion, on la laisse refroidir lentement,elle donne des cristaux 
d'hydrochlorate de peroxide de cuivre ayant la forme de 
parallélipipèdes rectangulaires, d'un beau vert gazon. 

Ce sel est excessivement acre et caustique. Sa pesanteur 
spécifique est de 1,6770 Il se dissont très-facilement dans 
l'eau. Exposé à l'air il en attire très-promptement l'humidité 
et s'y convertit en un liquide d'une consistance huileuse. A 
une chaleur modérée il fond et se prend par le refroidis-
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sèment en une masse solide. Ses parties constituantes sont, 

Acide 4o,a 1 40,0,3 
• P e r o x i d e . . . . 59,8 59,07 

100,0 100,00 

Les cristaux contiennent, suivant Proust, o,36 d'eau 3 . 
S'il en est ainsi, ces cristaux sont formés de 1 atome sel 
anhydre -4- 8 atomes eau. 

Ce sel peut être distillé à siccité sans éprouver d'altération ; 
mais si alors on pousse la chaleur, il passe du chlore; le 
cuivre perd une portion de son oxigène, et ce qui reste est 
ua hydrochlorate de protoxide de cuivre. En ajoutant de la 
potasse à la dissolution d'hydrochlorate de peroxide de 
cuivre , il s'y précipite une poudre verte qui est un hydro
chlorate de peroxide avec excès de base, contenant 0 , 7 2 de 
peroxide de cuivre. Lorsqu'on fait dissoudre le cuivre dans 
l'acide bydrochloro-nitrique, il s'en sépare une poudre verte 
semblable dont la composition est de 

Acide i4,36 + i3,35 5 

Peroxide 85,64 86,65 
100,00 100,00 

Les acides sulfurique ou nitrique ne décomposent point 
l'hydrochlorate de peroxide de cuivre; mais les alcalis et les 
terres alcalines précipitent l'oxide à l'état d'un sous-sel si 
l'hydrochlorate de cuivre prédomine, et à l'état d'un hydrate, 
si ce sont les alcalis 6 . 

2 . Hydrochlorate de protooeide de cuivre. Ce sel , qui P r o t o h ^ 
fcontient le cuivre combiné avec l'oxigène, au minimum, lut ^i».»". 
découvert par Proust dans le cours de ses expériences sur 
létain. Il observa que parle mélange des sels de cuivre avec 
l'hydrochlorate d'étain, ce dernier sel enlevait au cuivre une 

* Berzelîus, Ann. de Chim. L X X V I I I , 11g. 
* Composition théorique, dans la supposition que c'est un com

posé de 3 atomes acide et i atomes oxide, ou que c'est un sesqui-
hydrochlorate. 

3 Ann. de Chim. X X X I I , 47. 
* Hencl ius , Ann. de Chim. L X X V I I I , m . 
5 Composition théorique, en supposant que c'est un hydrochlo

rate de sous-tritoxide, ou un compose de 1 atome acide et de 5 atomes 
peroxide. 

6 Ami . de Chim. X X X I I , 47. 
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' Ann. de Chim. XXVIII , 2 1 8 . 
a Phil. Trans. 1 8 0 1 , p. 2 ^ 7 . 
1 Journ. de Phys. L I , 1 8 1 . 
4 Chenevix, Viril. Trans. i 8 o r , p . a 3 o . Quoique ce composé soit 

probablement, ou même certainement un chlorure de cuivre , j'ai 
pensé qu'il valait mieux le présenter i c i , tel que Pont dépeint les pre
miers expérimentateurs. 

Eortion de son oxigène, et qu'il s'en formait un de couleur 
lanche sur lequel l'acide sulfurique n'a point d'action, mais 

qui se dissout dans l'acide hydrochlorique. Cette dissolution 
lui donna un sel incolore , que par l'examen il reconnut être 
un hydrochlorate de cuivre 

ï o r m a i i o n . Chenevix parvint à se procurer ce sel par un procédé 
très-simple. Après avoir mêlé ensemble, dans un mortier, 
57,5 parties d'oxide noir de cuivre et 5o parties de cuivre 
réduit en poudre fine, obtenu en précipitant le métal, au 
moyen d'une lame de fer, de sa dissolution dans l'acide 
hydrochlorique,]! renfermait le mélange avec de l'acide hy
drochlorique, dans un flacon bien bouché. Il se produisait 
un grand dégagement de calorique, la liqueur devenait d'un 
rouge orangé, et le mélange se dissolvait en totalité, moins 
7,5 parties de cuivre métallique. La dissolution consistait 
toute entière en hydrochlorate de cuivre *. 

On peut également obtenir cet hydrocblocate de cuivre, 
ainsi que Proust l'a fait voir , par la distillation de l'hydro-
chlorate de peroxide de cuivre. Lorsque la plus grande 
partie de l'eau est passée, l'acide attire l'oxigène du métal et 
passe en partie à l'état de chlore. 11 reste dans la cornue une 
masse grise qui, étant dissoute, est l'hydrocblorate de cuivre. 
Enfin on obtient aussi le sel en tenant une lame de cuivre 
plongée dans un flacon rempli d'acide hydrochlorique; elle 
se recouvre peu-à-peu de cristaux d'hydrochlorate, et lorsque 
l'acide incolore est étendu d'eau, l'hydrocblorate de cuivre 
se précipite à l'état d'une poudre blanche 3 . 

Ce sel cristallise en tétraèdres. En ajoutant de l'eau à sa 
dissolution concentrée, il s'y dépose à l'état d'une poudre 
blanche, ce qui est du, sans doute, à ce qu'il a perdu l'excès 
d'acide au moyen duquel il était tenu en dissolution. En lavant 
à plusieurs reprises ce précipité avec de l'eau, on parvient à 
en séparer l'acide, et il ne reste plus que le protoxide de 
cuivre 4 . 
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DE L'ACIDE H Y D R O C H L O R I Q U E . 2,83 

La proportion des parties constituantes de ce sel, est : 

Aride 26,42 ' 25 ,51 1 

Protoxide. . . 73,58 74,49 
100,00 100,00 

Lorsque ce sel est exposé à l'air, il en attire très-prompte-
ment l'oxigène, et se convertit ainsi en un hydrochlorate de 
peroxide de cuivre. En ajoutant du sulfate de fer à une disso
lution qui le contient, ce sulfate en précipite le cuivre l'état 
métallique en passant lui-même à celui de sulfate de peroxide 3. 

Cet hydrochlorate se dissout dans l'ammoniaque, et forme 
ainsi une dissolution incolore qui, exposée à l'air, en attire 
par degrés l'oxiçène en acquérant une belle couleur bleue 4 . 

a3. Hydrochlorate de mercure. Nous ne connaissons a u - D e 
cun sel de cette espèce; le calomel et le sublimé corrosif 
sont des chlorures de mercure, et ils ont été décrits comme 
tels, vol. I , pag. 5 o y et 5o8 de cet ouvrage. 

24. Hydrochlorate d'argent. On ne connaît point non D'JP 
plus d'hydrochlorate de ce métal. L'argent corné est un 
chlorure, ainsi que nous l'avons déjà exposé vol. I , pag. 54° 
de cet ouvrage. 

25. Hydrochlorate d'or. Ce sel était bien connu des D u r 
alchimistes, qui lui attribuaient une grande valeur. On peut 
le former en dissolvant de l'or dans un mélange, composé 
d'une partie d'acide nitrique et de quatre parties d'acide 
hydrochlorique. Le métal est aussitôt attaqué et dissous avec 
une vive effervescence qu'occasionne le dégagement de 
deutoxide d'azote. Cette dissolution, lorsqu'elle est saturée 
du métal, ce qu'on reconnaît à ee qu'elle refuse d'en prendre 
davantage, est d'un beau jaune foncé. Elle teint la peau 
en une couleur indélébile pourpre foncé. Elle produit le 
même effet sur presque toutes les substances animales et 
végétales, et même sur le marbre. Cet effet de coloration est 
dû à la réduction d'une portion de l'oxide jaune d'or; et sa 
permanence, à la forte affinité qui existe entre les oxides 
métalliques et l'épiderme. 

' Bcrzclius, Ann. de Chim. L X X V I I I , u S . 
a Composition théorique, en le supposant un sesrrui-hydrochlo-

raie formé de a atomes acide et 8 atomes protoxide. 
3 Proust , Ann. de Chim. X X V I I I , 2 2 0 . 
* Proust, Journ. de Phys. L I , 18a. 
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1 Proust, TVicbolson's Jour. X I V , 239. 
• Les nlcliimistes donnèrent au liquide qui passe à la distillation de 

la dissolution de l'or dans l'acide hj dro-culoro-nitrique , le nom de 
ieo rubsus, lion rou^e. 

Lorsqu'on évapore cette dissolution, on obtient l'hydro
chlorate d'or en petits cristaux d'une belle couleur jaune, 
ayant ia forme de prismes quadrangulaires ou d'octaèdres 
tronqués. On obtient ces cristaux plus facilement si, lorsque 
la dissolution est évaporée à la moitié de son volume, on y 
ajoute un peu d'alcool. Cet hydrochlorate se résout si aisé
ment en liqueur, il est si difficile de l'obtenir sec, qu'on peut 
à peine le retirer de la cornue sans une perte considérable. 
DansJ été, il devient liquide le matin, et il cristallise vers le 
soir; il passe alternativement ainsi de l'un à l'autre état pen
dant tout le cours de la chaude saison. Sa saveur est acerbe, 
avec un peu d'amertume, mais sans cet arrière-gout métal
lique qui rend si désagréable les dissolutions d'argent, de 
mercure, etc. Il se dissout aisément daus l'alcool, dont il peut 
être séparé par la distillation sans éprouver aucun change
ment 

En chauffant par degrés dans une cornue la dissolution de 
ce sel, il passe du chlore et avec lui un peu d'hydrochlorate 
d'or qui n'est point décomposé *. L'hydrochlorate d'or reste 
au fond delà cornue en une masse spongieuse sans éclat. 

L'hydrochlorate d'or se dissout dans l'éther. La dissolution 
est de couleur jaune; l'or s'y réduit par degrés à l'état métal
lique, ce qui est sans doute l'effet de l'action que l'éther 
exerce sur ce métal. L'éther semble dissoudre ce sel plus fa-
cilementquei'eau;caren agitant de l'hydrochlorate d'or liquide 
avec de l'éther, ce liquide enlève tout le sel à l'eau. 

L'hydrochlorate d'or est décomposé par les terres alca
lines qui en séparent l'oxide jaune d'or; mais l'ammoniaque 
redissout cet oxide, et il en est de même des alcalis fixes, si 
on en ajoute en quantité suffisante. Il se forme probablement 
alors des sels triples qui n'ont point été examinés. 

D é r o m p o s é L'hydrochlorate d'or, lorsqu'il est liquide, est aussi décora-
c o m b u s i i b i w . posé parle gaz hydrogène, le phosphore, et l'acide sulfureux; 

dans ce cas l'or, dépouillé de son oxigene par ces corps com
bustibles, est précipité à l'état métallique; mais cette décom
position n'a pas lieu lorsque l'hydrochlorate d'or est sec. 
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Nous sommes redevables de la connaissance de ces faits inté-
ressans à l'ingénieuse madame Fulhame. Elle trouva qu'en 
trempant un morceau de soie dans une dissolution hydro-
cbloro-nitrique d'or, et en l'exposant, encore humecté de 
cette dissolution, au gaz hydrogène ,1a réduction de l'or s'o-

Eère à l'instant; mais elle n'a pas lieu si la soie a été préala-
lement séchée. On obtient le même effet en plongeant un 

morceau de soie dans de l'étherphosphore, et en le trempant, 
ainsi humecté, dans la dissolution hydrocbloro-nitrique. La 
surface du morceau de soie se recouvre immédiatement d'une 
belle couche d'or qui y adhère très-fortement. 

Madame Fulhame s assura que cette réduction de l'or n'a 
jamais lieu, si ce n'est lorsque le sel est humecté d'eau. S'il 
est parfaitement sec, il n'éprouve aucune espèce d'altération. 
Cet effet ne tient pas particulièrement à l'action des combus
tibles sur les sels métalliques; il se rapporte aussi, comme 
nous le verrons ci-après, aux métaux. Mais il n'est pas facile 
de voir comment la présence de l'eau est si indispensable-
rnent nécessaire pour produire cet effet. Ce n'est pas, comme 
on le suppose ordinairement, parce qu'elle entretient l e -
tat de fluidité du mélange ; car madame Fulhame a fait 
voir que l'éther, quoiqu'étant un liquide, n'opère la réduction 
de l'or qu'autant qu'il y a présence d'eau. Elle explique 
d'une manière très-ingénieuse ces phénomènes, en les sup
posant dûs à la décomposition de l'eau. Le combustible se 
combine avec l'oxigène de l'eau, tandis que son hydrogène 
s'unissant à l'oxigène de l'or reproduit l'eau. Cette théorie 
rend très-bien compte de ce qui se passe; mais elle aurait be
soin de quelque preuvedirecte pour être complètement établie. 

La plupart des métaux, lorsqu'on les plonge dans une disso
lution d'hydrochlorate d'or, en précipitent l'or, soit à l'état mé- pépite 
tallique, soit à celui de son oxide de couleur pourpre; t a n d i s p » r j e . m « « u r : 

qu'en même-temps une portion du métal précipitant est oxidée 
et dissoute par l'acide. Le zinc, le fer, le bismuth, le cuivre et 
le mercure précipitent l'or à l'état métallique. Le plomb, l'ar
gent et l'étain le précipitent en oxide pourpre. Le sulfate de fer 
réduit l'or à l'état métallique, et il est en même temps converti 
en sulfate de peroxide par l'oxigène de l'oxide d'or qu'il a ab
sorbé; tandis que le sulfate de peroxide de fer ne produit aucun 
effet. La même chose a lieu avec l'étain ; l'hydrochlorate de ce 
métal précipite l'or à l'état d'oxide pourpre combiné avec l'o-
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* JVicholson's Journ. X I V , 336. 

xîde d'étain. Ce précipité est bien connu sous le nom àeprécl-
pitéde Cassius. On en fait usage pour colorer en rouge la 
porcelaine et le verre. Mais l'hydrocldorate de peroxide 
d'étain, qui contient déjà l'oxigène au maximum, ne produit 
pas un effet semblable , parce qu'il n'a plus de tendance à ab
sorber l'oxigène de l'or. 

Proust a publié un grand nombre d'expériences sur le pour
pre de Cassius; il a essayé de prouver que c'est un composé 
d'or â l'état métallique et de peroxide d'étain; mais les preuves 
qu'il donne de l'état métallique de l'or ne me paraissent 
pas entièrement convaincantes , quoique certainement elles 
rendent son opinion plausible. On ne peut douter que les 
deux parties constituantes de cette poudre ne soient chimi
quement combinées. Lorsque la liqueur d'où le pourpre de 
Cassius est précipité, contient un excès d'acide, la précipi
tation ne s'opère que très-lentement. On la facilite singulière
ment par une addition de potasse; mais il faut avoir soin de 
ne pas mettre de cet alcali en excès, autrement le précipité 
est altéré par un mélange d'oxide d'étain non combiné. On 
voit, par les expériences de Proust, que le pourpre de Cas
sius est un composé d'une partie d'or et de trois parties de 
peroxide d'étain *. L'acide hydiochloro-nitrique dissout l'or 
et laisse l'étain. D'un autre côté,l'acide hydrochlorique dissout 
I'étain et laisse l'or. L'acide nitrique dissout une portion de 
l'étain, éclaircitla couleur de la poudre; mais il ne peut la 
dissoudre entièrement. 

, ,, a6. Jlydrochlnrate de platine. On peut former ce sel en 
d e p i a t i D e . dissolvant le platine dans le chlore; maïs on Je prépare plus 

facilement par le moyen de l'acide hydrochloro-nitrique. En 
tenant, à l'état d'ébullition sur du platine réduit en poudre, iS 
parties de cet acide, composé dans la proportion d'une 

Îiartie d'acide nitrique le plus fort et de 3 parties d'acide 
îydrochlorique, la dissolution du platine s'opère par degrés 
avec une vive effervescence, et pendant qu'elle a lieu il se 
dégage du chlore. La dissolution prend d'abord une couleur 
jaune qui devient de plus en plus foncée, à mesure que le 

Sdatine se dissout, et qui finit par passer au rouge ou au brun 
bncé lorsqu'elle est complètement opérée. Cette dissolution 

est excessivement acre et caustique, et corrode la peau sur. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 Bergman. II , 167. 
* Chenevix trouva que la chaux ne précipite pas tout L'oxide, mais 

une portion seulement. 
* Bergman , p . 172. 
* Chenevix, on Palladium, p . 37. 
' Journ. de Phys . I, 436. 

laquelle elle imprime une tache indélébile d'un brun noirâtre. 
Lorsqu'elle est suffisamment concentrée par l'évaporation, 
elle dépose de très-petits cristaux irréguliers d'hydrochlorate 
de platine d'un brun rougeâtre. Ces cristaux, convenablement 
lavés et séchés, sont moins solubles dans l'eau que le sulfate 
de chaux Ce sel a une saveur métallique astringente très-
désagréable. La chaleur le décompose en dégageant son acide. 
Les terres, autant qu'on en a pu faire l'essai, décomposent la 
dissolution de ce sel en précipitant son oxide *, et le même 
effet est produit, ainsi que Bergman le démontra le premier , 
par une addition de soude en quantité suffisante 3; mais les 
deux autres alcalis se combinent avec l'hydrochlorate de pla
tine, et il en résulte des sels triples. 

L'évaporation à siccité de la dissolution de ce sel laisse 
un hydrochlorate insoluble composé de 

7 0 Peroxide de platine. 
¿ 0 Acide et eau. 

1 0 0 *. 

V. Morveau fit voir le premier, que l'acide hydrochlori-L'acM. hydro-

que, à l'état de gaz, neutralise les miasmes putrides^ et détruit diim!°ui>rm»-
ainsi leurs pernicieux effets.En 1 7 7 0 , la cathédrale de Dijon m e * r u l a ' l e ! " 
était tellement infectée d'exhalaisons putrides, qu'après plu
sieurs tentatives inutilement faites pour la purifier, elle fut en
tièrement abandonnée. Ou invita Morveau, alors professeur 
de chimie à Dijon, à chercher s'il ne trouverait pas quelque 
moyen de détruire ces exhalaisons. Il mit 1 kilogramme d'a
cide sulfurique sur 3 kilogrammes de sel marin, dans une cap
sule de verre, sur un feu de charbon, dans le milieu de l'é
glise; il se retira précipitamment et en fit fermer toutes les 
portes. Le gaz acide hydrochlorique remplit aussitôt tout le 
vaisseau, on pouvait même le sentir à la porte. Au bout de 
douze heures, les portes furent ouvertes, et on établit dans 
l'église un courant d'air pour eu chasser le gaz. Il avait com
plètement détruit toute odeur putride 5 . 
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S E C T I O N I I . 

De l'Acide chloro-carbonique, ou chloro-oxi-
carhoniquc. 

C E T acide fut découvert en 1 8 1 2 , par le docteur John 
Davy, qui lui donna le nom de gazphosgène. J'ai donné, dans 
la première partie de cet ouvrage, un exposé de ses pro
priétés. Il a été jusqu'à présent si imparfaitement examiné, 
que le peu défaits dont on s'est assuré sur la nature de ce 
corps trouvent leur place dans le chapitre carbone. C'est le 
seul acide actuellement connu qui soit formé de deux soutiens 
de combustion unis à un combustible simple. Il est décomposé 
par un grand nombre de bases; mais il est possible qu'il soit 
susceptible de s'unir avec les chlorures et de former une 
classe de sels, entièrement nouvelle. 

T R O I S I È M E S U B D I V I S I O N . 

COMPOSÉS s ' i O D E AVEC SOUTIENS DE COMBUSTION 

I T COMBUSTIBLES. 

LES chimistes n'ayant eu connaissance de l'iode que depuis 
un très-petit nombre d'années, il n'est pas surprenant qu'il 
n'ait pas encore été fait beaucoup de recherches sur les com
posés que forme cette nouvelle substance; il nous suffira de 
trois chapitres pour exposer tout ce qui est actuellement 
connu relativement à ces corps. Dans Je premier chapitre 
nous décrirons les combinaisons de l'iode avec les soutiens 
simples de combustion ; le second aura pour objet les iodures; 
et dans le troisième nous traiterons des acides produits par 
l'union de l'iode avec les combustibles simples. 
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D Ë L ' A C I D E I O D I Q U E . 

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

Des composés de l'Iode avec les soutiens d e 
combustion. 

V i o D E peut se combiner avec l'oxigène et avec le chlore. 
Il forme avec chacun de ces deux corps un acide. Le com
posé d'iode et d'oxigène s'appelle acide iodique, et on donne 
le nom d'acide chloro-iodique à la combinaison de l'iode et du 
chlore. Nous allons nous occuper de l'un et de l'autre de ces 
acides, dans les deux sections qui vont suivre. 

S E C T I O N P R E M I È R E -

De PAcide iodique. 

CE fut Ilumphry Davy qui obtint le premier cet acide pur. 
J'ai décrit en détail ses propriétés et sa composition dans la 
première partie de cet ouvrage mais il reste à parler des 
composés qu'il forme avec les acides et avec les bases sali-
fiables. 

I. La découverte des composés qu'il forme avec les acides COMPOI*. « E C 

est due à Humphry Davy*. On ne les a-distingués jusqu'à 
présent par aucun nom, quoiqu'il ne paraisse pas y avoir heu 
de douter que ce sont réellement des combinaisons chimiques. 

1. Si l'on verse de l'acide sulfurique dans une dissolution Acide 

concentrée d acide iodique, il se précipite une substance so
lide, qui consiste dans les deux acides unis ensemble. Cette 
substance étant chauffée se fond, et produit, par le refroidis
sement, des cristaux rhomboïdaux, d'un jaune pâle , très-fu
sibles, et qui n'éprouvent aucune altération à la température à 
laquelle l'acide iodique est décomposé. Par une chaleur, plus 
forte ces cristaux sont en partie sublimés, et en partie dé
composés en oxigène, iode et acide sulfurique. 

a. Avec l'acide phosphorique, l'acide iodique forme un j ^ , * ^ ^ 

1 Vol. I , p . 2 2 7 . 

* PhU. Trans. i 8 l 5 , p . 3 0 4 . 

II. I Q 
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1* Gay-Lu»sac , A n a . de Chira. X C I , 8 0 » 

composé jaune cristallin, dont la production est accompagnée 
de phénomènes semblables. 

Acida o i tr iqut . 3 . En introduisant de l'acide nitrique dans une dissolution 
concentrée d'acide iodique, il se dépose des cristaux blancs 
en lames rhomboidales. En desséchant ces cristaux, ils se 
subliment en partie, et ils sont en partie décomposés en oxi
g e n e y iode et acide nitrique. 

A c i d e bor ique . 4 · L'acide boriquepeut se dissoudre, à l'aide de la chaleur, 
dans l'acide iodique concentré. On obtient, en évaporant la 
dissolution , une substance solide blanche, qui n'est pas aussi 
facilement décomposable par la chaleur que l'acide iodique 
lui-même. 

* c i d c » 5· Les acides phosphoreux et oxalique se dissolvent dans 
f ^ - p ^ ^ « l'acide iodique concentré ; mais, en chauffant la dissolution, 

l'acide iodique est décomposé, et il se forme de l'acide phos-
phorique ou carbonique. L'acide hydrochlorique décompose 
immédiatement l'acide iodique , et il se forme de l'acide chlo-
riodique. 

Composé» | [ . L'existence des composés d'acide iodique avec les bases 
saliiiables, ou des iodates, ainsi qu'on les appelle actuelle
ment, a été reconnue à-peu-près dans le même temps, et 
par Humphry Davy, et par Gay-Lussac ; mais ce fut Davy 
qui les décrivit le premier, 

i c d a t e I . On peut obtenir 1"iodate d'ammoniaque en saturant 
d . m r a g o i a x r a s j'acide iodique avec l'ammoniaque. 11 cristallise en petits 

grains, dont la forme n'a pas été déterminée. Projeté sur les 
charbons ardens, il détone avec sifflement, en donnant une 
faible lumière violette avec émission de vapeurs d'iode. Lors
qu'on le décom pose par la chaleur, il se dé veloppe un gaz qui est 
un mélange d'azote et d'oxigène*. En supposant cet iodate 
formé d e i atome acide iodique - J - i a t o m e ammoniaque, ses* 
parties constituantes seront 

"• Aeide i o d i q u e . . . . . . . 20,62$ 100 
Ammoniaque 2,120 i o , 3 o 

O , p u i a i i e . 2 _ On prépare aisément Yiodate de potasse en traitant 
l'iode par la potasse. On a une dissolution incolore qui laisse 

.· déposer une poudre blanche consistant principalement en 
iodate de potasse. En le faisant digérer dans l'alcool j ce 
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• Gay-Lussac , A n a . de Cbira. X C I , j4 . 
* lhid. p . 79. 

liquide se charge de la petite quantité à'hydriodate avec 
lequel il est mêlé , et l'iodate reste à l'état de pureté. Ses 
cristaux sont si petits, qu'il n'a pas été jusqu'à présent pos
sible de leur assigner une forme. Ce sel est inaltérable à l'air. 
IOO parties d'eau, à la température de 14° centigrades, en 
dissolvent 7,43 parties. Lorsqu'il est chauffé au rouge, 
il se dégage de l'oxigène, et il reste de l'iodure de potassium. 
Sur les charbons ardens, ce sel fuse comme le ni t re 1 . Il est 
composé de 

Acide iodïque 2 0 , 6 2 0 1 0 0 

Potasse G,ooo 29,09 

3. En traitant l'iode par la soude, il se dépose dans I U D . «mils, 
dissolution de petits cristaux prismatiques réunis en houpe, 
qui consistent en iodate ds soude. Gay-Lnssac l'obu'nt cris
tallisé en petits cubes. 100 parties d'eau, à la tempéra
ture de 14° centigrades, en dissolvent 7,3 de cet iodate. 
Lorsqu'il est chautfé suffisamment, il donne 24,45 pour 100 
de gaz oxigène, et le surplus est de l'icdure de sodium. Ce 
sel fuse sur les charbons ardens comme le nitre. Cet iodate, 
ainsi que le précédent , détonent faiblement, lorsqu'étant 
mêlés avec du soufre, on frappe le mélange sur une enclume*. 
11 est composé de 

Acide iodique 20,625 100 
Soude 4,ooo I ^ ? 3 9 

Lorsqu'on met de l'iode dans une dissolution de sonde 
jusqu'à ce que la liqueur commence à se colorer , cette dis
solution , évaporée , donne de beaux cristaux en prismes 
hexaèdres coupés perpendiculairement à leur axe. Ces cris
taux sont très solubles , et contiennent beaucoup d'eau de 
cristallisation. Leur nature n'a pas été déterminée. Gay-
Lussac les considère comme étant un sous-iodate de soude ; 
mais cette opinion n'est pas très-probable. 11 existe bien en 
effet un sous-iodate de soude, mais il cristallise en aiguilles. 

4- En faisant dissoudre du carbonate de chaux dans l'acide D e c h a u x ; 

iodique, ou en mêlant un sel à base de chaux avec l'iodate de 
potasse, il se produit un iodate de chaux. Il est ordinaire-
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~~ ment pulvérulent ; mais on peut l'obtenir en cristaux dans 
une dissolution d'hydrochlorate ou d'hydriodate de chaux. 
Ces cristaux sont de petits prismes quadrangulaires. 100 
parties d'eau bouillante en dissolvent 0,98 de ce sel, et 100 
parties d'eau, à la température de 18° centigrades, en pren
nent o , 2 3 . Il se comporte, lorsqu'il est soumis à l'action de la 
chaleur, comme l'iodate de potasse, si ce n'est qu'il faut pour 
en opérer la décomposition une température plus élevée. 
Son eau de cristallisation se monte à environ 3 pour 100 
L'iodate de chaux consiste en 

Acide iodique 20,625 100 
Chaux 3 , 6 2 5 . . . . . . 17,57 

5. Xïiadate de barite s'obtient aisément par le même pro-
De laute. i ' j o c j a te de chaux. 11 se précipite en une poudre qui 

devient farineuse en se desséchant. Quoiqu'en le tenant 
pendant long-temps exposé a u n e température correspon
dante à celle de l'eau bouillante, on ne peut parvenir à le 
dépouiller entièrement de son eau de cristallisation. Chauffé 
suffisamment, il se décompose en oxigène, iode et barite. 
100 parties d'eau bouillante en dissolvent 0,16 de ce sel, 
et 100 parties d'eau, à 18 degrés centigrades, n'en prennent 
que o,oJ. Cet iodate fuse à peine sur les charbons ardens*. 
Ses parties constituantes sont 

Acide iodique 20,625 100 

Barite g, j 5 47,27 
6. On se procure Yiodate de stronfiane de la même ma-

D e stronfiane, nière que l'iodate de barite. Il est en petits cristaux qui, vus 
à ia loupe, paraissent être des octaèdres. 100 parties d'eau 
bouillante en dissolvent 0,^3 de ce sel, et 100 parties de ce 
liquide , à la température de 1 5° centigrades , en prennent 
0,24. Cet iodate est composé de 

Acide iodique 20,625 100 
Strontiane 6,5 3 i , 5 i 

7 . On peut former Yiodate de zinc en traitant par l'acide 
D e z i n c , iodique du carbonate de zinc. On peut se le procurer aussi en 

mêlant la dissolution de sulfate de zinc avec celle d'un iodate 
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S E C T I O N I L 

De l'Acide chloriodique. 

IL a été traité avec assez d'étendue de cet acide dans la 
première partie de cet ouvrage 4 . Il ne paraît pas être suscep-
tiWe de combinaison avec les bases. Quelle que soit celle qu'on 
lui présente , l'eau est toujours décomposée, et il se produit 
de l'acide hydrochlorique et de l'acide iodique. 

1 Gay-Lussuc, Ann. de Chim. X C I , 83. 
• Ibid. p. 84. 
3 Ibid. p . 86. 

* Vol, 1 , p . 229. 

soluble qui ne soit pas très-concentré. Au bout de quelques 
heures, 1 iodate de zinc se précipite eu grains sphériques. Ce 
sel est très-peu soluble dans l'eau. Il fuse sur les charbons , 
mais beaucoup plus faiblement que l'iodate de potasse 

8. Eu mêlant une dissolution de nitrate d'argent avec de D - M ^ U L 

l'iodate de potasse , il se précipite un iodate d'argent. Ce sel 
est soluble dans l'ammoniaque ·, d'où il suit que l'ammoniaque 
nous fournit le moyen de séparer l'iodure d'argent, du chlo
rure et de l'iodate de ce métal ; car l'ammoniaque dissout les 
deux derniers de ces corps, et ne touche point au premier. 
Si à la dissolution on ajoute de l'acide sulfureux, l'iodate 
d'argent est changé en iodure de ce métal ; et comme te l , il 
devient insoluble dans l'ammoniaque : il est donc précipité , 
et il ne reste en dissolution que le chlorure d'argent". 

9. Le nitrated'argent,le nitrate deprotoxide de mercure, le 
sulfate de peroxidede fer, le nitrate de bismuth et le sulfate de 
cuivre donnent, avec l'iodate de potasse, des précipités qui 
sont solubles dans les acides. Lenitratedeperoxidede mercure 
et le sulfate de manganèse ne sont pas préciptés par cet 
iodate 3. 

Les autres iodates ne sont pas encore connus, comme 
n'ayant pas été jusqu'à présent examinés par les chimistes. 
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C H A P I T R E I I . 

Des Iodures. 

D'APRÈS ce qui nous est actuellement connu relativement 
à ces corps, je pense qu'il convient mieux de les décrire en 
traitant de leurs différentes bases, C'est donc dans le chapitre 
des combustibles simples qu'on trouvera l'exposé de tous les 
iodures dont nous avons connaissance. 

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

Des Acides composés d'iode et d'un combustible. 

Nous ne connaissons qu'un seul acide formé par l'union de 
l'iode et d'un combustible, c'est-à-dire Y acide, hydriodique 
composé d'iode et d'hydrogène. Cet acide sera l'objet de la 
section qui suit. 

S E C T I O N P R E M I È R E . 

De l'Acide hydriodique. 

CET acide paraît avoir été découvert par M. Clément. 
Mais c'est à Gay-Lussac et Davvque nous devons la recherche 
de ses propriétés. Le moyen ïe plus facile de préparer cet 
acide consiste à mettre de l'iode dans de l'eau et a faire passer 
dans le liquide un courant de gaz hydro-sulfurique ; l'hydro
gène du gaz s'unit avec l'iode, elle soufre se précipite. Lors
que l'iode est dissous en totalité, on laisse la liqueur en repos 
pendant quelque temps jusqu'à ce que le soufre se soit déposé, 
et alors on la décante claire. En la chauffant ensuite, ou en 
dégage I'excêsd'acide hydro-sulfurique, et en l'évaporant avec 
précaution on peut la réduire à un grand état de condensation. 

Les propriétés et la constitution de- l'acide hydriodique 
ayant été décrites dans une partie précédentede cet ouvrage*, 

* Vnl. I , p. z G i . 
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• Gay-Lussac , Arjn. de Cliiin. X C I , p . 6 2 . 
» IBID. p. 54. 

il ne nous reste qu'à parler actuellement des composés que 
cet acide forme en s'unissant aux différentes bases. Les pro
portions des parties constituantes de ces composés se déter-
minent aisément en se rappelant que le poids d'un atome d'a
cide hydriodique est 1 5 , 7 ' J , et que dans chaque composé ce 
poids d'acide s'unit avec le poids de chacune des bases, tel 
qu'il est établi dans la dernière colonne de la table présentée 
vol. I , p. 5ga de cet ouvrage. 

î . La combinaison, à volumes égaux, de gaz ammoniacal Hyurioane 

et d'acide hydriodique donne naissance à l'hydriodate d'OUI-
 <1'*nl«oI"*iue-

moniaque. On le prépare le plus ordinairement en saturant 
l'acide liquide avec l'ammoniaque. Cet hydriodate cristallise 
en cubes. 11 est très-soluble dans l'eau et déliquescent à l'air. 
Il peut être sublimé en vaisseaux fermés sans éprouver de 
décomposition ; mais si la sublimation a lieu avec le contact 
de l'air, il est en partie décomposé et il devient coloré; 
on le rend incolore en l'exposant à un air sec, ou en lui 
ajoutant un peu d'ammoniaque *. Cet hydriodate est composé 
de 

Acide hydriodique. . . i5,75 . . . . 1 0 0 
Ammoniaque 2 , 1 2 5 . . . . >5,49 

a. L'acide hydriodique dissout le carbonate de potasse De potasie. 
avec effervescence, et cette dissolution saturée peut être con
sidérée comme étant un hydriodate de potasse liquide. Mais 
si l'on essaye d'obtenir cet hydriodate en cristaux , il est trans
formé en iodure de potassium, et dans cet état il se sépare en 
cubes ayant l'apparence de sel marin. Gay-Lussac a prouvé 
évidemment que cette décomposition a lieu en effet en dis
solvant dans l'eau, un poids donné d'iodure de potassium ; 
et en l'obtenant ensuite en cristaux, il trouva que cet iodure 
n'avait acquis aucune augmentation de poids *. L'hydriodate 
de potasse est composé de 

Acide hydr iodique . . . 1 5 , 7 5 . . . . 1 0 0 
Potasse 6 . . . . 38, og 

3. On peut préparer l'hydriodate de soude de la même De sotnl*. 

manière que le précédent. Il cristallise en prismes rhomboï-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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1 ibid. p. 6 0 . 
3 Ibid. p. 5j . 

daux applatis qui , en se réunissant ensemble forment des 
prismes plus épais, qui ont quelque ressemblance avec ceux 
de sulfate de soude. Ces cristaux contiennent beaucoup d'eau 
de cristallisation, et cependant ils sont très-déliquescens. Lors
qu'ils ont été desséchés, on peutles considérer comme étant 
un iodure de sodium L'hydriodatc de soude est formé de 

Acide hydriodique. . . i 5 , 7 5 . . . 100 
Soude 4 . . . 25,3g 

Ee cïani. 4· Eu saturant l'acide hvdriodique avec du carbonate 
de chaux, on obtient V hydriodate de chaux à l'état de pureté. 
Cet hydriodate peut être desséché à l'air sans éprouver de 
décomposition "; ses parties constituantes sont: 

1 Acide hydriodique. . . i 5 , 7 3 . . . 100 
Chaux 3 , ( ¡25. . . 23,oi 

D e bat i t e . 5. L'hydriodate de barite cristallise en prismes très-fins, 
ayant l'aspect de ceux d'bydrochlorate de strontiane. Ce sel 
est très-soluhle dans l'eau, et cependant peu déliquescent. 
Par une longue exposition à l'air, une portion de l'acide hy
driodique se décompose et se dissipe. 11 s'est formé du car
bonate de barite et de l'hydriodate de cette base coloré par 
de l'iode que l'eau peut dissoudre. Cet hydriodate peut être 
chauffé jusqu'au rouge à l'abri du contact de l'air, sans éprou
ver aucune altération: mais si, lorsqu'il est rouge de feu, on 
donne accès à l'air ou à du gaz oxigene, il s'exhale des vapeurs 
d'iode, et le sel devient alcalin. A une température rouge 
l'hydriodate de barite est transformé en iodure de barium s. 
Ses parties constituantes sont, 

Acide hydr iod ique . . . . i 5 , 7 5 . . . 100 
Barite g, 7 5 . . . 6 i ; g o 

D e strouiians. 6 . \¿ hydriodate de strontiane est très-soluble dans l'eau: 
Il se fond au-dessous de la température rouge. Cette fu--
sion altère peu le sel, lorsqu'elle s'opère à vaisseaux clos; 
mais si elle a lieu avec le contact de l'air, il s'exhale des va
peurs d'iode, et l'hydriodate devient alcalin. Il est hors de 
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' ibid. p. C3. 
3 Ibid. p. 65 . 
* Ibid. p. 67, 

doute que par sa fusion sans le contact de l'air, il est trans
formé en iodure de strontium ·. Cet hydriodate est formé 
de 

Acide hydriodique.. . i 5 , 7 5 . . . . 100 
Strontiane 6,5 . . . . 4 J , 2 ° 

7 . Uhydriodate de magnésie est déliquescent ; il cristal- D« magnée, 
lise avec difficulté. Chauffé au rouge, sans le contact de l'air, 
l'acide se sépare et laisse la magnésie ». Cet hydriodate con
siste en 

Acide hydr iodique . . . 15,75 . . . . 100 
Magnésie 2,5 . . . . 15,87 

8. En mettant de l'iode dans l'eau avec un excès de zinc , DC i u i 
et en chauffant, il se produit un hydriodate de zinc. Le 
liquide passe d'abord au brun foncé; mais si l'on continue 
de chauffer, il y a plus de zinc dissous, et tout le liquide de-
devient incolore comme l'eau; si après avoir évaporé la 
liqueur à siccité , on fait entrer en fusion le résidu, on obtient 
de beaux cristaux prismatiques, semblables à ceux d'oxide 
blanc d'antimoine. En le chauffant ainsi, on le convertit en 
un iodure de zinc. Chauffé avec le contact de l'air, il est dé
composé ; l'acide se dégage sous forme d'iode, et l'oxide de 
zinc reste 3 . Cet hydriodate consiste en 

Acide hydriodique. . . i5,75 . . . 100 
Oxide du z i n c . . . . . . . 5 , i 2 5 . . . 32,53 

g. L'hydriodate de potasse ne précipite point les disso
lutions de manganèse, de nickel et de cobalt; d'où il suit que 
leshydriodates de ces métaux sontsolubles dans l'eau. Suivant 
Gay-Lussac, tous les hydriodates des métaux qui peuvent 
décomposer l'eau jouissent de la même propriété ; tandis qu'au 
contraire, les dissolutions des métaux qui ne décomposent 
pas l'eau, donnent des précipités avec l'hydriodate de soude. 

Le précipité de cuivre est d'un blanc grisâtre ; celui du 
plomb , faune orangé; celui du protoxide de mercure, jaune 
•uerdâtrc; celui duperoxidedemercure,rotfg-eo;'a//g-<?',- celui de 
l'argent, blanc; et celui du bismuth, marron*. 
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Q U A T R I È M E S U B D I V I S I O N . 

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

ET C O M B U S T I B L E S . 

LEy?fforn'ayant point encore été obtenu jusqu'à présent à 
l'état d e pureté,nous connaissons beaucoup plus imparfaite
ment les composés qu ' i l est capable d e former a v e c d'autres 

^corpsque les combinaisons semblables d u chlore et même de 
fiode. Nous ignorons si lefluorestsusceptiblede s'unir avecles 
autres soutiens delà combustion, et de donner, par cette union, 
naissance à des acides, comme cela a lieu avec l'oxigène, le 
chlore et l'iode. Nous pouvons supposer par analogie, qu'il 
existe nncclasse semblablede corps qui seraient des fluorures, 
quoiqu'aiicnn d'eux n'ait été formé et examiné. Nous ne con 
naissons actuellement que trois composés d u fluor et de trois' 
corps combustibles, qui tons jouissent des propriétés acides. 
Cette subdivision ne comprendra donc., dans l'état actuel de 
nos connaissances, qu'un seul chapitre. 

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

JDcs Acides composés de fluor et d'un, combustible. 

LES trois corps combustibles qui se combinent avec le 
fluor , sont l'hydrogène, le bore et le silicium , et il forme 
avec chacun de ces trois corps un acide puissant. Ces acides 
sont les acides Jluorique, jluoborique et Jluosilicique. Nous 
allons traiter de chacun d'eux dans les trois sections suivantes. 

S E C T I O N P R E M I È R E . 

JJe l Acide Jluorique. 

LE minéral appelé fluor ou spath fusible, et en Angleterre 
sphath du comté de Derby, ne fut convenablement distingué 
des autres espèces de spath, qu'à l'époque où Margraff pu-
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* LBID. i S i 3 , p. zCJ. 

, dans les Transactions de Berlin pour 1 7 6 8 , une disser
tation sur cette substance. Après avoir prouvé, le premier, 
quelle ne contenait pas d'acide sulfurique, ainsi qu'on l'avait 
autrefois supposé, il essaya de la décomposer en distillant 
un mélange à parties égales de ce minéral et d'acide sulfu
rique. Il obtint, en procédant ainsi, \\n sublime blanc, qu'il 
considéra comme étant le spath fluor lui-même, volatilisé par 
l'acide. 11 remarqua, avec surprise, que la cornue de verre 
dont il s'était servi, était corrodée et même percée de trous. 
On n'avait pas poussé plus loin les recherches sur le fluor, 
lorsque Schéele découvrit, par le résultat de ses expériences , 
publiées trois ans après, en 1771 , que cette substance con
sistait principalement dans de la chaux et un acide particulier , 
qui a elé appelé acideJliiorique. 

Comme Schéele avait toujours fait usage, dans ses fxpé-
riences, de vaisseaux de verre,ce n'était pas l'acide fluorique 
qu'il obtint, mais bien l'acide fluosilicique. Ce fut également 
ce dernier acide sur lequel Priestlev fit des recherches dans 
son état gazeux. L'acide fluorique réel était doue resté in
connu jusqu'en 1808, époque où Gay-Lussac et Thénard 1 

recherchèrent ses propriétés. Le sujet fut repris en 1 8 j a 3 

par John Davy, qui y ajouta quelques faits ijnporï.ins ; et en 
1 8 1 J , Humphry Davy l'examina avec beaucoup d'attention, 
afin de vérifier, s'il était possible, l'hypothèse de M. Ampère, 
relativement à sa nature 3 . 

J'ai décrit, dans la première partie de cet ouvrage, le mode 
de préparation de cet acide pourl'avoiràl'étatde pureté. J'ai 
détaillé ses propriétés, et j'ai établi les raisons qui doivent le 
faire considérer comme étant formé de r atome fluor -f- 1 
atome hydrogène: il ne nous reste ici qu'à parler des com
posés que l'acide fluorique forme avec les différentes bases. 
Aucun de ces fiuates, ainsi qu'on les appelle, n'a été jusqu'à 
présent analysé ; mais on peut se former une idée de leur 
constitution en considérant que le poids d'un atnme d'aride 
fluorique est 2,1 20, et en supposant les fiuates composés d'un 
atome d'acide fluorique et d'un atome de chacune des diffé
rentes'bases salifiables. 
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F í n a t e I . En saturant l'acide fluorique pur avec de l'ammoniaque 
ramoiuaque. r e ^ JJ s e -produit unfiuated'ammoniaque. Ce sel, dans soi) état 

liquide, est neutre; mais en l'évaporant il devient acide par 
la perle d'une portion de l'ammoniaquequi se dégage. Cefluate 
ne cristallise pas; mais en continuantl'évaporation , il se vo
latilise sous la forme de vapeurs blanches épaisses. Il préci
pite les dissolutions acides de toutes les terres alcalines et 
terres pures , parce que l'acide fluorique forme avec toutes 
1rs terres des composés insolubles *. 

D e pot«!ie . 2 - £ n mettant de la potasse pure dans l'acide fluorique pur, 
il se produit une combinaison avec dégagement abondant de 
calorique. Le fiuate de potasse ainsi formé a une saveur 
très-piquante. Il cristallise difficilement. Il est très-déliques
cent et par conséquent très-soluble dans l'eau. Soumis à l'ac
tion de la chaleur, il éprouve d'abord la fusion aqueuse, et 
ensuite la fusion ignée. L'acide sulfurique le décompose en 
chassant l'acide fluorique sous la forme de vapeurs. Tous 
les sels terreux précipitent son acide en état de combinaison 
avec leurs bases 

D e l o u d e . 3. On prépare le fiuate de soude de la même manière 
que le fiuate de potasse. Il a beaucoup moins de saveur que 
ce dernier. Au.feu il décrépite, et éprouve la fusion ignée. 
11 ne s'altère point à l'air. Il est plus soluble dans l'eau chaude 
que dans l'eau froide. Use sépare de sa dissolution, par refroi
dissement, en petits cristaux, ou plus souvent en une croûte so
lide et transparente que forment ces cristaux à la surface de la 
liqueur ; ce fiuate est décomposé par les sels terreux et par 
l'acide sulfurique, précisément comme le fiuate de potasse 3 . 

De chaux. 4 . Fiuate de chaux. Ce sel existe abondamment dans la 
nature, et c'est de lui en effet que s'extrait l'acide fluorique. 

On le trouve fréquemment cristallisé. La forme primitive 
de ses cristaux est, suivant Haiiy, l'octaèdre,- mais on le ren
contre souvent en cubes, dont les angles et quelquefois les 
bords sont tronqués : la forme de sa molécule intégrante est 
le tétraèdre régulier. 

Le fiuate de chaux n'a point de saveur. Sa pesanteur spé
cifique est o , io. Il est insoluble dans l'eau et ne s'altère point 
à l'air. 
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Le fluate de cbaux étant chauffé décrépite et luit fortement Pboiphor»-

dans l'obscurité. 11 émet cette lumière, même sous l'eau, ou 
dans le vide. Lorsqu'on le conserve chaud pendant quelques 
temps, il cesse de luire; et on ne peut lui faire recouvrer, par 
aucun procédé connu, sa propriété phosphorescente; si ce 
n'est cependant en le décomposant entièrement par l'acide sul
furique, et en le formant de nouveau. Schéele reconnut que 
le fluate de chaux nouvellement préparé est également phos
phorescent comme le fluate natif. La cause de cette propriété 
remarquable du fluate de chaux n'est pas bien connue. Quoi
que le sel, par l'action continuée de la chaleur, ait cessé d'être 
phosphorescent, on ne s'aperçoit pas qu'il ait rien perdu de 
son poids, et il n'a éprouvé aucune altération dans ses autres 
qualités. A une forte chaleur, que Saussure place à la tem
pérature de 5i degrés de Wedgewood ", le fluate de chaux 
se fond en un verre transparent. 

Nous devons considérer ce composé comme étant, en réa
lité, un fluorure de calcium, ou un composé de fluor et de cal
cium, et suivant l'analyse de Davy, rectifiée par l'hypothèse 
que ce corps est un fluorure, sa constitution est: 

Fluor 2 100 
Calcium 2,625 i3i ,25 

5. En versant de l'acide fluorique dans de l'eau de barite, D e buitt. 
le fluate de barite se précipite dans la liqueur en flocons 
blancs. Ce fluate n'a pas de saveur, il est insoluble dans l'eau; 
mais un excès d'acide fluorique le dissout. Les acides ni
trique et hydrochlorique le dissolvent également". On ne 
peut guère douter que ce composé ne soit réellement un 
fluorure de barium, et dans cette supposition, il consistera en 

Fluor. . ' 2 1 0 0 
• Barium 8,75 437,5 

6. Ce sel peut être produit de la même manière que le D« . t m n u u j e . 

Erecèdent, et leurs propriétés sont absolument semblables, 
efluate de strontiane est une poudre blanche insoluble dans 

l'eau, mais qui se dissout dans l'acide fluorique, ainsi que 
dans les acides nitrique et hydrochlorique 3 . 

' J o u r n . d e Phys. X L V , i f i . 
* Gay-Lussac e lThenard , Recherches physico-chimiques, I I , »4-
» Ibid. I l , 25. 
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»« migaiiia. y . Le carbonate de magnésie se dissout avec efferves
cence dans l'acide fluorique. Le jluatr de magnésie qui se 
produit est pulvérulent, insipide, insoluble dans l'eau, et se 
dissolvant à peine dans les acides. Lorsqu'on forme ce sel en 
versant du fluate de potasse dans du sulfate de magnésie, il 
est dabord sous la forme gélatineuse, et alors il est soluble 
dans les acides; mais dès qu'on l'a fait dessécher, il devient 
insoluble dans ces corps J . 

D i i t r i a . 8. On obtient le fluate tfyttria en versant du fluate de po
tasse dans l'hydrochlorate d'yttria. Ce fluate est sous forme 
pulvérulente, insipide, et entièrement insoluble dans l'eau *. 

Vc g iuc ine . 9. Le fluate du glucine peut être préparé de la même ma
nière que le précédent. Il se précipite en une gelée qui se dis
sout dans l'eau chaude, et il se dépose en petits cristaux à 
mesure que la dissolution refroidit 3 . 

D ' a l u m i n e . 10. Eu versant du iluate de potasse neutre dans une dissolu
tion d'alun, il se précipite un fluate d'alumine sous la forme 
d'une poudre blanche. Ce fluate est insoluble dans l'eau, mais 
il se dissout dans un excès d'acide. Lorsqu'on le fait dessécher, 
les acides l'attaquent difficilement 

C r y o l i i e . 1 1 . Fluate d"1 alumine et de soude. Ce composé remar
quable, trouvé natif dans le Groenland, a été décrit par les 
minéralogistes,sous le nom de cryolite; il a l'aspect d'une pierre. 
Sa couleur est le blanc grisâtre avec quelque transparence; 
lorsqu'on le brise, ses fragmens sont cubiques. Ce fluate est 
moins dur que le fluate de chaux. Il est cassant : sa pesanteur 
spécifique est 2,950; il se fond au chalumeau. D'après le» 
analyses qui en ont été faites par Klaproth et Vauquelin, il 
est composé de 

Acide et eau 4o J[j 
Soude 30 3a 
Alumine 24 21 

i o o s 100 6 

«.Fikr°ne. 1 2 - En versant du fluate de potasse dans l'hydrochlorate 

1 (Jay-Lnssac et T h é s a r d , Recherches physico-chimiques. II, 2 6 . 
*' Jbid. p. 2 g . 
* Ibid. p. 2 7 . 
* Ibid. 
5 Klaproth's Bcitrage. I I I , 3 i 4 -
* Vauquel in, Minéralogie de Haiïy. I I , l\oo. 
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' Gay-Lussac et The'nari.1, Recherches physico-chimiques, I I , 23. 
' lhid. p. 3 o . 
• Ibid. p. 3 3 . 

4 ibid. p. 3 i . 
' Ibid. p. 29. 

dezïrcone, on obtient une poudre blanche, insoluble, sem
blable aux autres fluates terreux ' . Cette poudre est \e fluate 
de zircone. 

Il est extrêmement probable que tous ces fluates terreux, 
sont enréalité desfluorures ou des combinaisons dufluor avec 
les bases métalliques des terres. 

îi. L'acide fluorique dissout le fer, mais très-lentement, D e fer. 
ce qui est dû, sans rloule, à ce que le fluate de fer est insoluble. 
On peut obtenir aisément ce sel eu mêlant ensemble du fluate 
dépotasse etle sulfate de fer. Le fluate de ce métal se précipite 
en une poudre blanche, insipide, insoluble 2 . 

i/}. L'acide fluorique dissout facilement l'oxidc de cobalt, De «bair. 

et cette dissolution produit un fluate de cobalt de couleur 
rouge et avec excès d'acide, qui s'y dépose par 1 evaporation, 
en petits cristaux roses, moins acides que la dissolution. Ces 
cristaux acides ne se dissolvant pas complètement dans l'eau, 
il en résulte que traités avec ce liquide, ils se trouvent par
tagés en deux sels distincts; un fluate acide rose qui se dissout, 
et un fluate rose très-peu acide qui reste, sans être dissous, à 
l'état d'une poudre rouge 3 . 

l 5 . On obtient aisément le fluate de manganèse en ver- D e manganèse , 

sant du fluate de potasse dans du sulfate ou de l'hydrochlo-
rale de manganèse. Le fluate se précipite en une poudre blan
che insoluble dans l'eau , mais qui se dissout dans les acides + . 

ifî. Le zinc se dissout facilement dans l'acide fluoriquey e l i a c . 
étendu: après un certain temps, le fluate de zinc qui s'est 
formé, se précipite en flocons gélatineux; il est blanc, insi
pide et insoluble dans l'eau. On fait aisément ce fluate en 
versant du fluate de potasse dans du sulfate de zinc 5 . 

17. L'acide fluorique n'agit pas sensiblement sur le plomb ; D e p lomb; 

mais lorsqu'on verse de cet acide dans une dissolution d'acétate 
de plomb, le fluate de plomb se précipite en lames bril
lantes. Ce fluate est faiblement acide au papier de tournesol. 
Il 'est insoluble dans l'eau, mais très-soluble dans les acides 
nitrique, hydrochlorique et fluorique. 11 est fusible à la cha
leur rouge, et devient jaune en perdant une portion de son 
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* Gay-Lussac et. Thénard, Rechereltes physico-chimiques , p . 34· 
» Ibid. p. 3 i . 
» Ibid. p. 3a. 
« ibid. p. 35. 
« Ibid. p. 33. 

acide. L'acide sulfurique le décompose, et il se produit beau
coup de vapeurs d'acide fluorique *. 

D'cUain.
 I 8 - L'acide fluorique n'a point d'action sur l'étain, même 

à l'aide de la chaleur, au-moins lorsque cet acide est étendu 
d'eau. Il dissout facilement le peroxide d'étain, surtout s'il est 
en grand excès. La dissolution étant concentrée, elle devient 
opaque, ce qui est dû au jluate d'étain qui se dépose. En 
ajoutant un peu d'eau, le fluate se redissout presque complè
tement; mais la dissolution étant évaporée à siccité, le résidu 
est du fluate d'étain insoluble dans l'eau ". 

De cuivre. 1 9 . L'acide fluorique n'attaque pas le cuivre, mais il dis
sout facilement le peroxide de ce métal, pourvu qu'il soit en 
excès. En évaporant la dissolution, le Jluate de cuivre se dé
pose en petits cristaux bleuâtres. Le sulfate de cuivre n'est 

Ïias précipité par le fluate de potasse, à moins que les disso-
utions ne soient concentrées 3 . 

De mercure. 2 0 . L'acide fluorique n'agit point sur le mercure ; mais il 
s'unit à l'aide de la chaleur avec le peroxide de ce métal 
dont il dissout une portion. En évaporant la dissolution, le 

Jluate de mercure se précipite en petits cristaux jaunes lamel-
leux. Ces cristaux contiennent un excès d'acide. Traités par 
l'eau, on en peut enlever, par des lavages répétés, presque 
tout l'acide, et le peroxide de mercure reste 

D'»rgent. a i . L'acide fluorique dissout facilement l'oxide d'argent. Il 
en résulte un Jluate d'argent ayant une saveur métallique très-
forte, extrêmement soluble dans l'eau, et qui ne cristallise 
point. Il n'est pas volatil. Au feu, il se fond, perd son excès 
d'acide, et continue cependant d'être soluble dans l'eau. 11 
noircit les doigts. Il est précipité par l'acide hydrochlorique. 
Toutes les bases salifiables, excepté l'ammoniaque, en préci-

Îiitent l'oxide d'argent. On ne peut pas former ce fluate par 
'action directe de l'acide fluorique sur l'argent, mais il se pro

duit aisément au moyen de l'argent et du fluate de mercure. 
Le fluate de potasse ne précipite point le nitrate d'argent 5. 

Les autres fluates sont encore inconnus. 
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DE L'ACIDE FLUOBORIQUE. 3o5 

S E C T I O N Î I . 

De l'Acide fluoborique. 

C E T acide fut découvert par Gay-Lussac et Thénard; 
niaisHumphryDavy en expliqua le premier la nature réelle et en 
indiqua la composition. J'ai déjà exposé le mode de prépara
tion de cet acide, et décrit ses propriétés dans cet ouvrage 1 . 

Lorsqu'on chauffe le potassium ou le sodium dans le gaz Composition; 

acide fluoborique, le fluor se combine avec le métal alcalin, 
et le convertit en un fluorure, et tout le bore est séparé ; mais 
le bore se trouvant entre-mêlé avec le fluorure solide, on ne 
peut en reconnaître les propriétés. En dissolvant le fluorure 
dans l'eau, il est transformé eu fluate de potasse on de soude, 
et le bore est dégagé sous forme pulvérulente V Je considère 
cette expérience comme prouvant d'une manière satisfai
sante, que l'acide fluoborique est réellement un composé de 
fluor et de bore. Si nous le supposons contenir un atome de 
chacun de sesconiposaris, sa constitution sera: 

Fluor 2 100 . . . . . . 228,57 

Bore 0,875 43,75 . . . 100 

Je devrais décrire ici les composés formés par l'union de l'a
cide fluoborique avec les bases saliGables,composés auxquels 
on a donné le nom de fluoborates ; mais on ne connaît en
core de ces sels que le fluobarate d'ammoniaque, formé pour 
la première fois par Gay-Lussac et Thénard, et que, depuis, 
John Davy a étudié avec plus de soin. 

L'acide fluoborique et l'ammoniaque peuvent s'unir «n F i n a W R i e 

trois proportions, et donner ainsi naissance à des sets, dont le d a m " 1 W J l i l ï u ' 
premier est un composé de 1 volume gaz acide fluoborique et 
de 1 volume gaz ammoniacal, €t dont les parties constituantes 
sont: 

Acide fluoborique 7 2 i ^ l s 8,538 
Ammoniaque i8,uuo . . . . . 2,120 

VOYEZ Vol. I , p. 286. 

Gay-Lussac et Thénard, Recherches physico-^himicrae*.. I I , p . $ 5 , 

H . 2 9 
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S E C T I O N I I I . 

JDel'ylczde Jluosilicique. 

CE fut cet acide que Schéele découvrit, et que Priestley 
examina depuis dans son état gazeux. Je partage l'opinion de 
Humphry Davy, que cet acide est un composé de fluor et de 
silicium, ce qui s'accorde mieux, selon moi, avec les phéno
mènes , que de Te considérer comme étant , ainsi qu'on 
l'avait généralement admis, une dissolution de silice dans l'a
cide fluorique. Après avoir décrit, dans un chapitre précé-

* John D a v y , Poil, 'fraus. 181a , p . 368. 

Le second sil contient i volume d'acide fluoborique-+-a 
Tolomes gaz amniouiacal, et il consiste en 

A( ide flnoborique. , >. *i 2,312 . . . . . . 4,268 
A m m o n i a q u e . . . . . . . . . 3 d , u o o 2,1 a5 

Le troisième sel est formé de 1 volume acide fluobori-
que -4- 3 volumes gaz ammoniacal; d'où il suit que sa cowpo-
sitiou est de 

Acide fluoborique 7 2 , 3 1 2 . . . . 2,845 
Ammoniaque 54,000 . . . . 2,120 

Si l'acide fluoboi'ique est formé de 1 atome fluor et de 1 
atome bore, le poids d'un atome de cet acide serait 2 ,875. 
Dans cette supposition, le troisième sel Consisterait en 1 atome 
acide -r- 1 atome ammoniaque; mais cette supposition n'est 
pas très-probable, car elle dénoterait une condensation ex
traordinaire du gaz acide fluoborique. 

Le premier de ces fluoborates d'ammoniaque est une sub
stance solide, opaque, semblable aux autres sels ammonia
caux. 

Les second et troisième sont à l'état liquide, quoiqu'ils ne 
contiennent pas d'eau. Le premier peut être volatilisé par 
une douce chaleur dans des vaisseaux fermés. Le second et 
le troisième abandonnent peu à peu de l'ammoniaque par leur 
exposition à l'air, et ils sont transformés dans le premier des 
trois*. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE L'ACIDE FLUOSILICIQUE. 3 o y 

dent de cet ouvrage, les propriétés de cet acide *, il ne reste 

Elus qu'à traiter des composés qu'il forme avec les différentes 
ases salifiables. 

ï. On obtient aisément le jîuosilicate d'ammoniaque en Fimanît-it* 
mêlant ensemble s e s deux composans à l'état gazeux. Un vo - l l """""""s1" 
lume d'acide fluosilicique condense deux volumes de gaz am
moniacal ; d'où il suit que ce sel est formé en poids de 

Acide fluosilicique 108,592 6,433 
Ammoniaque 36 2,1.25 

Ce qui semble indiquer un composé de 2 atomes d'acide 
fluosilicique unis avec nn atome d'ammoniaque ; mais les 
données d'après lesquelles le poids d'un atome d'acide fluosi
licique est établi, ne sont pas assez positives pour qu'on puisse 
faire aucun fonds sur de semblables déterminations. 

Le fluosilicate d'ammoniaque est une poudre blanche , qui 
peut se sublimer à une douce chaleur dans des vaisseaux 
secs. Mis en contact avec l'eau , il est décomposé , le sili
cium se précipitant en partie à l'état d e silice. 

Nous ne connaissons pas d'autre fluosilicate à l'état de 
pureté que celui d'ammoniaque. Tous ceux que je vais dé--
crire sont formés par l'union des bases salifiables avec l'acide 
dissous dans l'eau, et par Conséquent privé d'environ les o,33 
de son silicium. Il est probable que cet a c i d e est un composé 
de 2 atomes de silicium et de 3 atomes fluor. Mais le sujet 
est encore si obscur que nous ne pouvons offrir que des 
Conjectures à cet égard. 

2 , En versant dans une dissolution aqueuse d'acide fluost-De p e t w . 
licique, une certaine quantité de potasse, ou de carbonate, 
sulfate, nitrate ou hydrochlorate de cet alcali,il se manifeste 
immédiatement un précipité gélatineux qui, étant desséché, 
devient d'un blanc de craie , et se sépare en petits grains 
détachés, semblables au sable d'un sablier. Cette poudre est 
le Jîuosilicate de potasse, ou une combinaison d'acide fluosi
licique et de potasse. Ce fut Scbéele qui reconnut le premier 
la nature de ce composé. 

Sa saveur e s t acide ", il est soluble dans environ i5o par
ties d'eau bouillante ; mais il se dépose en partie dans cette 
dissolution , à mesure qu'elle refroidit. Lorsqu'il est forte-

* Vol. I , p . ao,3. 
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• Schéele , Crell's Annals. I , ai^. Eng. Tran*. 
• Recherches physico-chimiques. I I , lg . 
• Gay-Lussac et Théoard , ibid. 
4 Mémoires de Chimie. I , 27. 
* Recherches physico-chimiques. I I , -a 1. 
f ibid. p. a5. 

ment chauffé , il se fond en un verre transparent, et perd 
son acide 

Gay-Lussac et Thénard ont également décrit ce sel * ; 
mais ils ne paraissent pas s'être rappelé qu'il avait, été déjà 
examiné par Schéele. Ce fluosilicate étant chauffé au rouge, 
l'acide fluosilicique se dégage. II est décomposé avec effer
vescence par l'acide sulfurique. 11 verdit toujours les couleurs 
bleuesvégétales, et il jouit encore de cette propriété, même 
après avoir été tenu pendant plusieurs heures en contact avec 
la potasse , la soude ou l'ammoniaque. Mais à chaud , la po
tasse et la soude le dissolvent complètement 3 . 

l o u d e . 3 . Schéele assure que le fluosilicate de soude peut se 
préparer de la même manière que Te précédent, et qu'il pos
sède exactement les mêmes propriétés.* Gay-Lussac et Thé
nard ne purent se procurer que le fluate de soude ordinaire s . 
Je suis porté à considérer les expériences de Schéele comme 
étant exactes. 

chaux. 4- ' j e fluosilicate de chaux est ce sel très-commun dans la 
nature , qui n'a pas été jusqu'à présent distingué du fluate 
de chaux. Il est facile de le reconnaître ; car lorsqu'après en 
avoir réduit une portion en poudre , on le chauffe dans des 
vaisseaux métalliques avec l'acide sulfurique, il se dégage 
du gaz acide fluosilicique, ce qui n'a pas lieu avec le fluate 
de chaux pur. 

5. En soumettant le nitrate ou l'hydrochlorate de barite 
à l'action de l'acide fluosilicique, il ne se manifeste d'abord 
aucun effet; mais au bout de quelques minutes, le mélange 
devient opaque, et il s'y dépose une foule de petits cristaux 
très-durs, insolubles dans l'eau, ainsi que dansles acides nitri
que et hydrochlorique. Ces cristaux, qui sont Je fluosilicate 
de barite 6 , étant fortement chauffés avec le noir de fumée, 
n'éprouvent aucune altération. 

On ne connaît point encore les autres fiuosilicates, qu'on 
n'a point essayé jusqu'à présent d'examiner. 
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COMPOSÉS DE C Y A N O G È N E . 3og 

C I N Q U I È M E S U B D I V I S I O N . 

DES COMPOSÉS DE CYANOGENE AVEC SOUTIENS DE COMBUSTION 

ET COMBUSTIBLES. 

LE CYANOGÈNE diffère des soutiens simples de la com
bustion , en ce qu'étant formé de deux atomes de carbone 
et d'un atome d'azote , il est combustible lui-même, à raison 
du carbone qu'il contient ; mais son analogie avec ces Corps 
est frappante, par la faculté qu'il a de s'unir avec certains 
soutiens de la combustion et corps combustibles sans éprou
ver de décomposition , et de former avec eux des com
posés qui jouissent de propriétés très-remarquables. C'est 
en conséquence de cette analogie que j'ai placé ces com
posés comme faisant suite à ceux qui consistent en soutiens 
simples de la combustion, unis à un combustible. Il est 
probable que les composés de cyanogène et de combustibles 
sont en grand nombre. Quelques-uns d'entre eux sont ana
logues aux oxides, et peuvent être, sous ce rapport , distin
gués par la dénomination de cyanures ; mais ceux de ces 
composés qui, dans l'état actuel de nos connaissances, mé
ritent la plus grande attention , jouissent des propriétés 
acides. Je me bornerai à les décrire, en présentant dans 
l'exposé que j'en ferai, des remarques sur'les cyanures en 
petit nombre, qui nous sont actuellement connus. Cette sub
division comprendra donc deux chapitres. Dans le premier, 
je traiterai des composés du cyanogène avec les soutiens de 
la combustion. Le second aura pour objet les composés aci
des du cyanogène avec les combustibles. 

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

Des Composés de cyanogène et de soutiens de la combu
stion. 

Nous avons déjà traité du cyanogène dans une précédente 
partie de cet ouvrage *. Nous ne connoissons à présent qu'un 
seul soutien de la combustion avec lequel il puisse s'unir sans 

* Voyez. Vol. I , p . l'A-
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S E C T I O N P R E M I È R E . 

jDe l'Acide chlorocyanique. 

BERTIIOLLET annonça le premier l'existence de cet acide, 
qu'd appela acide prussique oxigêné. Gay-Lussac reconnut 
aussi le premier en, 1 8 1 5 *, la véritable nature de cet acide, 
C t il lui donna le nom dacide chlorocyanique. 

Frfpara i i on . Gay-Lussac obtint l'acide chlorocyanique en procédant 
ainsi qu'il suit : 

Il faisait passer un courant de chlore dans une dissolution 
d'acide hydrocyanique dans l'eau , jusqu'à ce que la liqueur 
décolorât l'indigo dissous dans l'acide sulfurique. Il la privait 
alors de l'excès de chlore qu'elle contenait, eu l'agitant avec 
du mercure. Pour séparer ensuite l'acide chlorocyanique de 
Ce liquide, il mit du mercure dans un flacon de verre , 
jusqu'aux trois quarts de sa capacité, et il acheva de le 
remplir avec une dissolution concentrée d'acide chlorocya
nique et d'acide hydrochlorique. Ayant ensuite renversé ce 
flacon sur un bain de mercure , il plaça le tout sous le réci
pient de Ja machine pneumatique-, et fit le vide jusqu'à ce 
que tout le mercure, et même le liquide, eussent été déplacés, 
et le flacon rempli par l'acide chlorocyanique à l'état de va
peur élastique. En rendant l'air dans le récipient, la vapeur 
se condensa en un liquide, et le mercure rentra dans le 
flacon. 

Propriétés . L'acide chlorocyanique ainsi obtenu, est un liquide inco
lore, d'une odeur particulière si vive , qu'à une très-petite 
dose il irrite la membrane pitui'taire. et détermine le larmoie
ment. Il rougit le tournesol, n'est point inflammable , et ne 
détone point lorsqu'on le mêle avec deux lois son poids 
d'oxigène ou avec l'hydrogène. Sa pesanteur spécifique à 
l'état de vapeur, déterminée pa r l e calcul, est 2 ,152. Sa 

* A n u . de Chim. X C V , i3G. 

éprouver de décomposition. Ce soutien de combustion est le 
chlore , et le composé qu'il forme avec ce principe , a reçu 
le nom d'acide chlorocyanique. Ce sera le sujet de la sec
tion suivante. 
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D E L A C I D B C H L O U O C Y A N I Q A I E . 3 l ï 

dissolution aqueusa ne précipite point le nitrate, d'argent, 
ni l'eau de barite. Les alcalis l'absorbent rapidement ; mais 
il en faut un excès pour détruire complètement sou odeur. 
En ajoutant alors un acide à cette dissolution, il se produit 
une vive effervescence, avec dégagement d'acide carbonique ; 
et si l'on mêle un excès de chaux avec la dissolution acide, 
il se manifeste une odeur sensible d'ammoniaque, Ainsi l'a
cide cblorocyanique est décomposé en acides carbonique çl 
nydrochlorique , et en ammoniaque. 

Gay-Lussac » fait voir qu'un vblume d'acide chlorocyan;- Compos-iion. 
que 3 décomposé de cette manière , produit: 

i volume de gaz liydrochlorique. 
l volume de gaz acide carbonique. 
1 volume de gaz ammoniacal. 

D'où il suit que ses élémens sont : 

2 volumes de vapeur carbone, 
î volume azole. 
î volume chlore. 

Actuellement, 2 volumes carbone r4- 1 volume azote coni 
denses en 1 volume, constituent le cyanogène; «t Gay-Lussac 
a fait voir que l'acide cblorocyanique, lorsqu'on Ju-ia enlevé 
son chlore, en le traitant avec l'antimoine , se trouve réduit 
à la moitié de son volume ; il s'ensuit donc que l'acide chlo-
rocyanique est un composé de 1 volume cyanogène -+- I vo
lume de chlore, unis ensemble sans aucun changement de 
volume. Sa pesanteur spécifique doit ê t re , par conséquent, 
le terme moyen de celles des gaz cyanogène et chlore , et 
telle est en effet (apesanteur spécifique de cet acide ci-dessus 
indiquée. L'acide cblorocyanique est alors formé de 1 atome 
cyanogène -+· 1 atome chlore, ou sa composition en poids , 
est de 

Cyanogène. . . . , 3 , 2 5 o 1 0 0 

Chlore 4,5 138,4*^ 

On peut obtenir l'acide chlorocyauique à l'état de mélange 
avec l'acide carbonique, ce qui,le rend gazeux, lorsqu'après 
avoir saturé de chlore l'acide bydrocyanique , on distille la 

ueur *. 

* Gay-Lu£sac # A u n . de Ckim, X C Y , aoo. 
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C H A P I T R E I I . 

Des Acides composés de cyanogène et de combustibles. 

LE cyanogène est susceptible de combinaison avec l'hy
drogène, le soufre et le fer. Il forme avec chacun de ces 
corps des 'acides auxquels on peut donner les noms d'à-
cides hydrocyanique , sulfocyanique et ferrocyanique. 
Nous allons nous en occuper dans les trois sections qui vont 
suivre. 

S E C T I O N P R E M I È R E . 

De l'Acide hydrocianique ouprussique. 

C'EST à un accident que nous devons la découverte de 
cette substance importante. 

Un préparateur de couleurs à Berlin, nommé Dieshach, 
voulant, en 1710, se procurer de la laque, en précipitant avec 
de la potasse, une décoction de cochenille, d'alun et de 
vitriol vert (sulfate de fer ) , demanda, à cet effet, de l'alcali 
à Dippel. Ce Dippel, chimiste, était celui qui avait découvert 
une huile animale particulière qui porte son nom, et. qu'il 
préparait avec du sang. 11 s'était servi, pour cette opération, 
de la potasse qu'il procura à Dieshach. Celui-ci, au-lieu 
d'avoir un précipité rouge comme il s'y attendait, obtint une 
poudre d'un très-beau bleu. Il fit part de ce phénomène à 

Cet acide a la propriété de précipiter en vert le fer de 
ses dissolutions. On produit cet effet en mettant de l'acide 
chlorocyanique dans une dissolution de fer, en ajoutant à 
ce mélange un peu de potasse, et enfin un peu d'acide, qui 
détermine la précipitation du fer. C'est cette propriété que 
Berthollet reconnut à l'acide chlorocyanique qui porta ce 
chimiste à considérer cet acide comme étant un corps parti
culier. ^ 

Les composés que l'acide chlorocyanique forme avec les 
bases, seraient des chloro'cyanates. Mais d'après les faits 
que nous venons d'établir, il paraît que ces composés n'ont 
que très-peu de permanence, i 
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Dippel, qui, soupçonnant qup la formation rie ce précipité 
était due à l'action de son alcali sur l'alun et le sulfate de 1er, 
parvint aisément à le reproduire, et à trouver le moyen de 
se procurer, à volonté, la poudre bleue qu'avait obtenue " 
Diesbach. Elle fut annoncée comme une couleur dans les 
Mélanges de Berlin pour 1710. Cependant cette histoire de 
sa découverte ne fut rendue publique, par Stahi, que ao ans 
après 

La préparation de cette pondre , qu'on appela bleu dePrcp.ntroo. 

Prusse, et qui était devenue un objet lucratif de commerce, 
demeura secrète jusqu'à l'époque où le docteur Woodward 
publia, dans les Transactions philosophiques pour 17245 u n 

procédé pour l'obtenir, en annonçant que la connaissance 
lui était venue d'Allemagne par un de ses amis. Par ce pro
cédé, on se procure d'abord un alcali extemporané, en 
faisant détoner 124 grammes de nitre avec une quantité 
égale de tartre. On ajoute ensuite 124 grammes de sang de 
bœuf desséché. On mêle bien ensemble ces ingrédiens, on 
les met dans un creuset garni d'un couvercle qui porte une 
petite ouverture. On calcine à un feu modéré, jusqu'à ce que 
le sang n'émette plus ni fumée, ni flamme, capables de 
noircir tout corps Liane qu'on y expose. On augmente alors 
le feu de manière que toute la matière contenue dans le 
creuset devienne médiocrement, mais sensiblement rouge. 
Dans cet état, on y verse environ 1 kilogrammes d'eau, et 
on fait bouillir pendant une demi-heure. Ou décante cette 
première eau, et on continue d'en mettre dans le creuset 
jusqu'à ce qu'on l'en retire insipide. On réunit toutes ces 
liqueurs et on les réduit, par l'ébullition, à 2 kilogrammes; 
on fait dissoudre alors a i grammes de sulfate de fer dans 
186 grammes d'eau, et 248 grammes d'alun dans 2 kilo
grammes d'eau bouillante. On mêle ensemble les trois disso
lutions pendant qu'elles sont à la température de l'ébullition. 
Il se produit une vive effervescence , et il se précipite une 
poudre de couleur verte qu'on sépare par le filtre; on verse 
de l'acide hydrochlorique sur ce précipité jusqu'à ce qu'il 
soit devenu d'une belle couleur bleue, on le lave ensuite avec 
de l'eau et ou le fait sécher 

* Staln's Expérimenta, Observai, animarlvers. CCCnumero. cliim. 
e tphys . p. 2 S 1 . » Phil. Xrans. X X X M I , i5 . 
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Les chimistes donnèrent différentes explications de ?* 
formation et de la. nature de ce précipité. M. Ërown^ qui 
s'était empressé de répéter le procédé deWoodward , trouva: 
qu'on pouvait substituer au sang ,1a chair du bœuf, et d'autres 
substances animales; que l'alun ne servait qu'à étendre la 
couleur, et que la teinte bleue était produite par l'action de 
l'alcali ( altéré par le sang), sur le fer du sulfate de ce métal. Il 
reconnut aussi que le bleu de Prusse est insoluble dans l'acide 
hydroclilorique; que la couleur verte est due à un mélange de 
bleu de Prusse et d'oxide de fer, et que c'esten dissolvant cet 
oxide que l'acide hydrochlorique développe la couleur bleue'» 

Ces faits étaient*ans doute d'une graude importances niais 
ils ne répandaient aucune lumière sur la théorie du procédé. 
Geoffroy essaya le premier de rendre raison des résultats 
qu'on en obtenait. Après s'être assuré qu'on pouv«it égale
ment les produire avec toute substance animale quelconque 
subtituée au sang, il supposa que le sang communique une 
portion de matière inflammable, ou pblogistique, à l'alcali; 
que cette matière inflammable revivifie le fer du sulfate de 
fer, et le rétablit ainsi à l'état métallique. Par une plus grande 
quantité de sang, qui augTïiente d'autant la matière inflam
mable , l'alcali devient capable de réduire une plus grande 
proportion de fer, et de produire ainsi tout d'un coup la 
couleur bleue aulieu de la couleur verte *. Cette explication, 
dont se contentèrent dans le temps les meilleurs chimistes, 
était cependant loin d'être satisfaisante 3 . Macquer s'occupa 
bientôt après de cet objet, et les .recherches de ce chimiste 
célèbre ajoutèrent, à ceux déjà constatés par Browu, les 
nouveaux faits suivans. 

Kxpe'riennsi i. · jv n versant un alcali dans une dissolution de fer par 
•e MAL-quer. . . , i ' i . . . . 1 

un acide quelconque, le métal est precip te en jaune, et ce 
précipité est soluble dans les acides; mais si l'alcali qu'on 
emploie a été préalablement calciné avec te sang, et mis par 
conséquent à l'état qu'on a désigné par la dénomination 
A'alcali prussien, le précipité est vert, a * Ce, précipité vis
se dssout qu'en partie dans les acides; lorsqu'il est soumis à 
leur action, il en reste une portion en une poudre insoluble 
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d'un Lieu intense. Le précipité vert est donc composé de 
deux substances différentes, dont l'une est le bleu de Prusse. 
3°. L'autre est l'oxide jaune de fer, et la couleur verte ré
sulte du mélange des couleurs bleue et jaune des deux sub
stances. 4-° Lorsqu'on chauffe ce bleu de Prusse, sa couleur 
bleue est détruite, et il devient exactement semblable à de 
l'oxide de fer ordinaire. 11 est donc composé de fer et de 
quelque autre substance, que la chaleur peut en dégager. 
5.· On-enlève également au bleu de Prusse sa couleur, en le 
faisant bouillir avec un alcali pur , et cet alcali acquiert, en 
même-temps , la propriété de précipiter en bleu les dissolu
tions de fer dans les acides, et par conséquent, il se trouve 
précisément dans le même état que l'alcali prussien. G.0 11 y 
a donc, dans le bleu de Prusse, outre le fer, une autre sub
stance qu'un alcali pur en peut séparer, et qui a par consé
quent une affinité plus grande pour l'alcali que pour le fer. 
y.0 L'alcali, tenu en ébullition avec le bleu de Prusse, peut 
se saturer complètement de cette substance, qu'on peut 
appeler matière colorante, qui y accompagne le fer ; et dans 
cet état de saturation, il a les propriétés d'un sel neutre. 
8.° Aucun acide ne peut séparer celte matière colorante du 
fer après qu'elle s'y est unie. g.° Lorsqu'on ajoute, à une 
dissolution de fer dans un acide, un; alcali saturé de la ma
tière colorante, une double décomposition a lieu -, l'acide 
abandonne le fer pour s'unir à l'alcali, la matière colorante 
quitte l'alcali pour se combiner avec le fer, et cette combi
naison forme le bleu de Prusse. io.° Si, dans la préparation 
du bleu de Prusse par la méthode ordinaire, il se précipite 
un oxide jaune, c'est parce que la matière colorante, dont 
l'alcali n'est jamais saturé, n'est pas en quantité suffisante 
pour mettre, à l'état d'union avec elle, tout le fer que l'al
cali déplace; il s'en mêle par conséquent une partie avec le 
bleu de Prusse» formé. L'acide hydrochlorique dissout cet 
oxide, l'entraîne, et la'sse le bleu de Prusse à l'état de pu
reté. Telles furent les conclusions que Macquer tira de 
ses expériences, dont les résultats ne furent pas moins im-
portans par la découverte qu'ils procurèrent de la compo
sition du bleu de Prusse, que par le nouveau jour qu'ils 
répandirent sur la nature des affinités, de cette branche im
portante de la chimie. 

Cependant la nature de la matière colorante restait eu-
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1 Macquer, Dictionnaire. I , r77. 
* Chimie de Beaiime. II , 6 0 1 . 

' Digressions académiques , p . 2^9· 
1 Mém. Par. 1777 , p. 77 . 

core inconnue. Macquer, qui la supposait être le phlogistique, 
Considérait le bleu de Prusse comme n'étant autre chose 
que du fer sur-saturé de phlogistique. C'est l'excès de ce 
principe, dans le bleu de Prusse, qui rend cette substance 
inattaquable par les acides, et non attirable à l'aimant. La 
chaleur, en lui enlevant cette dose excédante , la met à l'état 
de fer ordinaire D'après cette théorie, qui ne différait 
pas beaucoup de celle de Geoffroy, l'alcali saturé de la ma
tière colorante du bleu de Prusse, reçut le nom d'alcali 
phlogistique. Macquer ayant observé que le bleu de Prusse 
précipite tous les métaux de leurs dissolutions, tandis qu'il 
ne produit aucun effet semblable sur les dissolutions alca
lines et terreuses, il le proposa comme un excellent moven 
d'essai pour découvrir la présence des corps métalliques. 

Mais cette théorie de Macquer, adoptée pendant long
temps sans modification, cessa d'être considérée comme 
offrant une explication satisfaisante de la formation du bleu de 
Prusse, lorsque les chimistes se furent occupés de nouvelles 
recherches sur cette substance. Beaumé s'assura qu'à la 
distillation , elle donnait constamment une portion d'huile 
animale a , produit qu'il était probable qu'on n'obtiendrait 
pas, si le bleu de Prusse ne contenait autre chose que le 
phlogistique et le fer. Deyeux et Parmentier, Bergmau, 
Erxleben, Deüus et Scopoli, en retiraient, en le distillant, 
beaucoup d'ammoniaque. Fontana reconnut qu'il détonait 
avec le nitre. Landriani trouva que, dans sa distillation, il se 
produisait une petite quantité d'un acide liquide et d'huile, 
et beaucoup de gaz azote et hvdrogène carboné. Ces derniers 
faits devenaient encore plus inconciliables, si cela était pos
sible, avec la théorie de Macquer. Morveau en présenta une 
autre en 1772 : il annonça, qu'outre le phlogistique, l'alcali 
phlogistique contenait encore un acide, dont l'action opérait 
principalement la production des phénomènes 3 . Sage affir
ma que la matière colorante, dans l'alcali phlogistique, était 
l'acide phosphorique. Lavoisier réfuta cette opinion + . Berg
man annonça aussi qu'il soupçonnait, dans l'alcali phlogis-
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fciqiié, la présence d'un acide, mais d'un acide inconnu ' . 
Tel était alors l'état des connaissances des chimistes con

cernant la nature de cette matière colorante, lorsque Schéele 
se présenta et vint lever le voile qui la couvrait encore, en 
donnant, dans deux dissertations sur le bleu de Prusse , 
publiées dans les Transactions de Stockholm pour 1782 et 
1783*, l'explication de la composition et des propriétés 
de cette substance. 

Il observa que l'alcali prussien, après avoir été exposé 

Îiendant quelque temps à l'air, perdait la propriété de former 
e bleu de Prusse; et qu'il fallait, par conséquent, que la ma

tière colorante s'en fut séparée. 
Schéele ayant gardé pendant quelque temps une petite B é c o u v „ r l . 

quantité d'alcali prussien dans un grand ballon de v e r r e d e I '"' j

u

e

e

f >" i s" 
fermé avec un bouchon de liège, il reconnut que ni cet alcali, 
ni l'air du ballon n'avaient éprouvé aucun changement quel
conque. Il en conclut que, par l'exposition à l'air de cet 
alcali, sa matière colorante lui était enlevée par quelque 
chose qui n'existait pas dans le vaisseau de verre. Etait-ce le 
gaz acide carbonique? Pour s'en assurer, il mit de l'alcali 

Erussien dans un ballon de verre rempli de ce gaz, et au 
out de vingt-quatre heures, cet alcali avait perdu la faculté 

de produire le bleu de Prusse. Le gaz acide carbonique dé
place donc la matière colorante. Il répéta cette expérience en 
tenant suspendu dans le ballon un morceau de papier, préa
lablement trempé dans une dissolution de sulfate de fer , et 
sur lequel il avait laissé tomber deux gouttes d'une lessive 
alcaline, à l'effet d'en précipiter le fer. On retira ce papier 
au bout de deux heures, et en versant dessus un peu d'acide 
hydrochlorique , il devint d'un beau bleu. L'acide carbonique 
a donc la propriété de séparer la matière colorante de l'alcali 
sans la décomposer. 

Schéele trouva aussi que d'autres acides produisent le 
même effet. Il en conclut que la matière colorante peut être 
obtenue séparément. Il fit en conséquence un grand nombre 
d'essais pour se la procurer dans cet épat de séparation, et à 
la fin il s'arrêta au procédé suivant, qui lui réussit parfai
tement. 

* Noies on SchefFer. § i65, 

* Schc'ele. I I , 1 ji. 
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Prtysranon. ^ n k" c bouillir peudaut quelques miuutes dans un vaisseau 
de verre, un mélange de 10 parties de bleu de Prusse en 
poudre, de 5 parties de peroxide de mercure et de à o 
parties d'eau. La couleur bleue disparaît, et le mélange en 
prend une verte jaunâtre. On filtre la liqueur, et on lave 
complètement le résidu sur le filtre avec i o parties d'eau 
chaude. L'oxide de mercure décompose le bleu de Prusse; il 
lui enlève sa partie colorante, il s'y unit, et forme avec elle un sel 
soluble dans l'eau ; ainsi les parties composantes non solubles 
du bleu de Prusse, ont dû rester sur le filtre, et le sel mer-
curiel, produit par l'union de la matière colorante avec le 
mercure, est contenu dans la liqueur filtrée. On fait digérer 
ce liquide mercuriel sur deux parties et demie de limaille d$ 
fer bien net; on y ajoute en même-temps une partie d'acide 
sulfunque concentré, et o n agite le mélange. La limaille de 
fer est dissoute, et le mercure, jusqu'alors tenu en dissolution, 
est précipité à l'état métallique. La cause de ce changement 
subit est évidente. Le fer désoxide le mercure, et au moment 
où il produit cet effet, il est dissous par l'acide sulfurique, 
dont l'affinité pour ce métal est plus forte que celle de la 
matière colorante. 11 ne reste donc plus en dissolution que 
du sulfate de fer et la matière colorante. 

Mais comme celte matière colorante est volatile, le sulfate 
de fer ne l'étant pas, il est facile de l'obtenir séparément par 
la distillation du mélange à une douce chaleur. La matière 
colorante passe avec le premier quart de la liqueur dans le 
récipient; mais elle y est à l'état de mélange avec un peu d'a
cide sulfurique, dont On la débarrasse, en distillant une se
conde fois sur une certaine quantité de carbonate de chaux. 
L'acide sulfurique se combine avec la chaux, se précipite, ce 
que la matière colorante ne peut faire, parce que l'acide car
bonique a plus d'affinité qu'elle pour la chaux. C'est ainsi 
qu'on obtient cette matière colorante à l'état de pureté. 

«Scntpoiuion. Pour reconnaître ensuite quelles pouvaient être les parties 
composantes de la matière colorante, Schéele, après avoir 
formé un bleu de Prusse très-pur, le soumit à la distillation, 
en augmentant le feu jusqu'à ce que le vaisseau fût devenu 
rouge. La petite quantité d'eau qu'ii-avait mise dans le réci
pient contenait une portion de la matière bleue colorante et 
d'ammoniaque; et l'air du récipient était un mélange d'azote, 
de gaz acide carbonique et de matière colorante. 11 conclut 
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de cette expérience et de plusieurs rutres encore, que la 
matière colorante est un composé d'ammoniaque et d'huile. 
Mais lorsqu'il essaya de confirmer, par la synthèse, cette 
théorie de formation , en combinant ensemble de l'ammo
niaque et de l'huile, il ne put réussir à produire la matière 
colorante. Il fut alors forcé de changer d'opinion, et il finit 
par conclure que la matière colorante est un composé d'am
moniaque et de charbon. Il mit dans un creuset un mélange, 
à quantités égales, de charbon pulvérisé et de potasse, qu'il 
tint pendant un quart d'heure à une chaleur rouge; il y ajouta 
alors de 1 hydrochlorate d'ammoniaque en petits morceaux , 
en les poussant vers le fond du mélange en fusion , qu'il con
tinua de chauffer pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'il 
ne s'en exhalât plus de vapeurs ammoniacales. 11 le unit en
suite dans une certaine quantité d'eau, et il trouva que la 
dissolution avait toutes les propriétés du prussiate alcalin. 
C'est ainsi que Sebéele parvint à former la matière colorante. 

Morveau désigna, dans le premier volume de la partie 
chimique de l'Encyclopédie méthodique , celte matière colo
rante par la dénomination (Y acideprussique , dénomination qui 
fut bientôt généralement adoptée en Angleterre et en France. 

Les belles expériences de Schéele furent répétées en 1787,. 
par Berthollet, qui les poussa beaucoup plus loin encore. Cet 
illustre chimiste sut faire une application habile des résultats 
de ses précédentes expériences sur la rature de l'ammo
niaque, à l'explication de la composition de la matière colo
rante du bleu de Prusse. Il trouva d'abord que 1 alcali phlo-
gistiqué est un sel triple, composé d'acide prussique, d'alcali 
et d'oxide de fer ; qu'on peut l'obtenir en cristaux octaèdres; 
qu'en versant de l'acide sulfuriqne dans une dissolution de ce 
sel, et en l'exposant au soleil, elle laisse précipiter du bleu 
de Prusse. Il chercha ensuite à connaître les parties compo
santes de l'acide prussique. En versant du chlore dans de 
l'acide prussique obtenu par le procédé de Schéele, l'acide 
devient plus odorant, plus volatil, moins susceptible de com
binaison avec les alcalis, et précipitant en -vert, et non en 
bleu, le fer de ses dissolutions. Berthollet conçut que, dans 
ce cas, l'acide prussique s'était combiné avec 1 oxigene, 
qu'il avait acquis des propriétés nouvelles , et s'était converti 
en une autre substance qu'il appela acide prussique oxigené. 

Berthollet conclut de ces expériences et d'autres sembla-
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bles, que l'acide prussique ne contient pas l'ammoniaque toute 
formée; mais que c'est un composé triple de carbone, d'hy
drogène et d'azote dans des proportions qu'il n'a pu déter
miner. Cette conclusion de Berthollet fut vérifiée et complè
tement confirmée par Clouet, qui parvint à former 1 de l'a
cide prussique, en faisant passer du gaz ammoniacal à travers 
un tube de porcelaine rouge de feu contenant du charbon. 
Cette expérience ne réussit qu'autant que le tube est très-
fortement chauffé *. 

Proust publia, en 1806, un mémoire des plus intéressans 
sur l'acide prussique et sur ses composés 3. Quoiqu'il ne fût 
pas parvenu à se procurer l'acide isolé ni à reconnaître ses 
parties constituantes, il signala, avec une exactitude rigou
reuse, un grand nombre de faits nouveaux et importans, qui 
furent d'une grande utilité, comme ayant aidé aux recherches 
Subséquentes de Gay-Lussac. C'est à ce chimiste célèbre que 

de tSyYu1™», nous sommes redevables d'un procédé facile pour se pro
curer l'acide prussique pur , d'une description exacte de ses 
propriétés, lorsqu'il a été obtenu dans cet état, et de la déter
mination précise de sa composition et constitution 

m c t Après avoir introduit dans une petite cornue tubulée un 
ou ruinent mélange de prussiate de mercure 5 et d'acide hydrochlorique, 

p u r ' on adapte au bec de cette cornue un tube horisontal de verre, 
d'environ six décimètres de longueur et un centimètre et 
demi de diamètre intérieur. On remplit le premier tiers de 
ce tube,à partir de la cornue, de petits morceaux de marbre, 
afin de retenir tout l'acide hydrochlorique qui pourrait se 
dégager , ce qu'il faut éviter avec soin autant que possible. 
Les deux autres tiers du tube contiennent du chlorure de 
calcium fondu, également en petits morceaux, pour retenir 
et condenser l'eau. A l'extrémité de ce tube est adapté un 
petit récipient, qu'on entoure de glace, ou mieux encore, 
d'un mélange frigorifique. On chauffe doucement la cornue; 
l'acide prussique ou hydrocyanique passe et se dépose 

• Ann. de Cliim. X I , 3o. 
* Journ. de 1'F.cole imp. polytecb.. p . 436. 
• Ann. de Chim. L X , iS5. 
* Ibid.. X C V , i36. 
5 On obtient ce sel en faisant bouillir ensemble du peroxide de 

mercure et. le bleu de Prusse , et en évaporant la dissolution formée, 
•jusqu'à ce qu'elle cristallise. Les cristaux sont le prussiale de mercure. 
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d'abord dans la première portion du tube sur le marbre ; 
mais, par l'application d'une chaleur ménagée, il est facile de 
lui faire parcourir toute la longueur du tube, et de le faire 
arriver dans le récipient *. 

L'acide bydrocyanique ainsi préparé, est un liquide inco- Proprit isi . 

lore,ayant une forte odeur, qui ressemble à celle des fleurs 
dépêcher. Sa saveur piquante, qui paraît d'abord fraîche, 
produit bientôt dans la bouche une sensation brûlante , pa
raissant très-asthénique, et étant un véritable poison. Sa pe
santeur spécifique, à la température de 7° centigrades, est 
de o,7o58, et de o,6g6g à i 8 ° . L'acide bydrocyanique bout 
à la température de ab'°,5 centigrades , et se congèle à en
viron J 5° au-dessous de zéro. Le froid qu'il produit, en se 
réduisant -en vapeur à l'air , même d'un air à la température 
de 2 0 ° , suffit pour le congeler. La densité de sa vapeur, 
comparée à celle de l'air, est, par expérience, de 0 ,0 ,476; 
par le calcul, elle devrait être de 0 ,9368. 

En faisant passer l'étincelle électrique dans un mélange de 
vapeur d'acide bydrocyanique et de gaz oxigène,il se produit 
une détonation. 1 0 0 en volumes de la vapeur exigent, pour 
la combustion complète, 1 2 5 d'oxigène : on a, pour produit, 
1 0 0 d'acide carbonique, mêlé avec 5o d'azote. 1 0 0 de l'oxi-
gène ont été employés à la formation de l'acide carbonique ; 
les a5 de l'oxigène restant, ont dû se combiner avec de 
l'hydrogène ; et cette quantité d'hydrogène avec laquelle les 
a5 d'oxigene se sont combinés, a dù être de 5o : il s'ensuit 
donc que l'acide hydrocyanique consiste en 

î Volume de vapeur de carbone , 
£ Volume azote , 
£ Volume hydrogène, 

condensés en un volume. On aura donc la pesanteur spéci
fique de l'acide, en ajoutant ensemble la pesanteur spécifique 
d'un volume de carbone avec la moitié de chacune de celles 
des gaz azote et hydrogène. Le résultat de cette addition est 
o,g368 , qui ne diffère que d'environ 1 pour 1 0 0 de la pe
santeur spécifique déterminée par l'expérience. 

En chauffant le potassium dans la vapeur d'acide bydro- C o m p o u j o n . 

cyanique , la vapeur disparaît totalement, et elle est rem-

* Ariti. rie (JLiim. XCV, p. 

I I . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1,8734 
Terme moyen * o,g367 — 

Pesanteur spécifique del'acidehydrocyanique. Ou, en d'autres 
termes, l'acide hydrocyanique est un composé de 1 atome 
cyanogène-f-1 atome hydrogène, de manière que son poids 
est de 3,375 , et ceux de ses parties constituantes , savoir : 

Cyanogène 3,25 100 
Hydrogène o , i 2 5 . . . . . . . 3,846 

On ne peut conserver l'acide hydrocyanique sans qu'il se 
décompose. Il se forme de l'ammoniaque, et il se dépose une 
certaine quantité de matière charbonneuse nécessairement 
azotée, car les deux tiers de l'azote dans l'acide doivent rester 
avec le charbon ; de sorte que cette substance charbonneuse 
est un azoture de carbone. 

A c t i o n IL L'iode, volatilisé dans la vapeur hydrocyanique, ne 
a combustion1!* lui fait éprouver aucune altération. En faisant passer l'étin

celle électrique dans un mélange de cette vapeur et de gaz 
oxigène, l'acide est décomposé avec combustion. Le chlore 
déplace l'hydrogène, et forme l'acide chlorocyanique. 

A c t ; a n III. L'azote n'exerce aucune action sur l'acide hydrocya-
L

d e ' nique. Il en est de même de lhydroeène, du carbone, du 
« o m b u s t t i l e s . . ^ , , . i l i - » 

bore, du silicium et du phosphore, au-moins autant quon a 

placée par une quantité de gaz hydrogène qui s'élève à ls 
moitié de son volume. Le potassium est converti en une 
masse spongieuse grise qui se fond aussitôt en prenant une 
couleur jaune. Si l'on met cette matière dans l'eau, elle s'y 
dissout sans effervescence, et l'eau contient une dissolution 
de prussiate simple de potasse. D'après cette expérience, il 
est évident que le potassium absorbe tout l'acide hydrocya-
nique, à l'exception de l'hydrogène ; mais si l'hydrogène 
étant enlevé à l'acide hydrocyanique, il ne reste que du. cya
nogène, il est évident que cet acide est un composé de cya
nogène et d'hydrogène, et on ne peut douter qu'il ne consiste 
dans des volumes égaux de ces deux corps unis ensemble sans 
aucune condensation ; d'où il suit que sa pesanteur spécifique 
est le terme moyen de celles du cyanogène et de l'hydrogène. 

Pesanteur spécifique du cyanogène. i,8o4 
Id. de l'hydrogène 0,0694 
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DE L A C I D E H Y D R O C Y A N I Q U E . 323 

pu le reconnaître. Le soufre décompose cet acide , en dépla
çant l'h\drogèue et en le convertissant en acide sulfocya-
nique ou chyazique sulfuré. 

L'arsenic n'agit point sur l'acide hydrocyanique. On n'a 
point essavé l'etfi t du tellure. 

Le potassium et le sodium chauffés dans l'acide hydrocya
nique, absorbent le cyanogène,et sont convertis en cyanures, 
taudis que l'hydrogène se dégage. 

Labarite, la potasse et la soude absorbent également le 
Cyanogène à l'aide de la chaleur , et deviennent aussi des 
cyanurts , en laissant l'hydrogène se dégager. 

En faisant passer la vapeur d'acide hydrocyanique à tra
vers du fer rouge de feu , l'acide est complètement décom
posé. Il se dépose du carbone tout à l'entour du fer, et il 
s'y combine en partie ; tandis q*«'il se développe des vo
lumes égaux d'azote et dhydrogène à l'état gazeux. La 
même décomposition a lieu en faisant passer la vapeur à 
travers un fil de platine rouge de feu. 

Le peroxide de cuivre chauffé au rouge décompose com
plètement la vapeur d'acide hydrocyanique, l'oxide est ré
duit ,jl y a formation d'eau, et développement d'un gaz qui 
est un mélange de deux volumes d'acide carbonique et d'un 
volume d'azote. A la température ordinaire de l'atmosphère, 
l'oxide de cuivre couve.tit l'hydrogène de l'acide en eau, 
et il se dégage^ du cyanogène. 

Le peroxiue de absorbe complètement, et en 
pçu d'hturês, ia vapeur d'acide hydrocyanique ; il se forme 
de l'eau , mais le cyanogène ne se manifeste point. 

Lorsqu'on chauffe du peroxide de mercure dans la va
peur hydrocyanique, il se produit une action si vive, que 
la chaleur qui se dégage suffit pour détruire le composé qui 
devrait se former. Si l'on fait agir à froid l'oxide de mercure 
sur la vapeur hydrocyanique , la vapeur est absorbée par 
l'oxide , et en chauffant ensuite l'oxide ainsi saturé de va
peur hydrocyanique, il y a formation d'eau qui se dégage, 
et il reste la substance autrefois connue sous le nom de prus-* 
siate de mercure , et qui est bien réellement un cyanure.de 
mercure *. 

* Les propriétés de l'acide hydrocyanique dont on vient d'exposer 
le détail, ont été déterminées par Gay-Lussac. A o n . de Chim. X C V , 
f. i | { . 
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*, Schéele. I I , 169 . 

ExpMencM Les faits établis par Schécle , relativement à l'action de 
de sciiede. j' a cJrle hydrocyanique sur les oxides métalliques } nous pa

raissent mériter d'être rappelés ici. 
De toutesles dissolutions métalliques essayées par Schéele, 

l'acide prussique pur n'en précipite que trois , savoir : 

i . Le nitrate d'argent, qui est précipité en blanc. 
s. Le nitrate de mercure, en noir. 
3. Le carbonate de 1er, en vert, passant au bleu. 
L'acide n'a aucune action sur les oxides, 

1 . de platine. l\. de plomb. 7. de manganèse, 
2 . de fer. 5. de bismuth. 8. d'arsenic. 
3. d'étain. 6. d'antimoiue. 9. de molybdène. 

10. L'or, précipité par les carbonates alcalins, est rendu 
blanc par cet acide. 

1 1 . Il dégage l'acide carbonique de l'oxide d'argent pré
cipité par les mêmes alcalis ·, mais l'oxide reste blanc. 

12 . Il dissout le peroxide de mercure , et forme avec 
lui un sel qui peut s'obtenir en cristaux. Ce sel est le cya
nure de mercure. 

13. L'oxide de cuivre, précipité par le carbonate de 
potasse, fût effervescence dans cet acide, et acquiert 
une couleur d'un jaune légèrement orangé. 

i4- L'oxide de fer, précipité du sulfate de ce mêlai par 
le carbonate de potasse , fait effervescence dans l'acide, et 
devient bleu. 

i 5 . L'oxide de cobalt, précipité par le même alcali f 
donne quelques indices d'effervescence , et il devient brun 
jaunâtre *. 

On a donné le nom d !hydrocyanates aux sels que l'acide 
prussique ou hydrocyanique forme avec les différentes bases. 
Comme on ne peut guère employer ces sels à aucun objet 
d'utilité, à raison de leur peu de permanence , ils ont été 
à peine examinés depuis Schéele, qui le premier nous les 
fit connaître. 
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Ï ) E L 'ACIDE C H I A Z I Q U E S U L F U R É . 3a5 

S E C T I O N I I . 

De l'Acide sulfocyanique f ou Acide chyazique sulfuré. 

C E T acide fut découvert en 1808, par M . Porett, qui , D < < . 0 1 1 ^ r l ^ 
dans une dissertation publiée bientôt après , le fit connaître 
sous le nom diacideprusseux, parce qu'il le considérait comme 
différant de l'acide prussique ordinaire, en ce qu'il était avec 
une proportion moindre d'osigène Il s'assura depuis qu'il 
contenait du soufre , et il publia, en 1 8 1 4 , l'exposé détaillé 
de ses propriétés , sous la dénomination d'acide chyazique 
sulfuré, en le reconnaissant comme un composé d'acide 
prussique et de soufre *. Gay-Lussac le forma dans le cours 
de ses expériences sur le cyanogène,/et il en parle sans 
paraître avoir fait attention à la circonstance 3 . Ses expé
riences ont pour objet de faii e voir que cet acide ne contient 
pas seulement le cyanogène et le soufre , mais aussi de 1 hy
drogène, ce qui est conforme à la manière de voir de M. Po-
rett. Je pense qu'il est plus probable que ce composé est 
réellement formé d'un atome de cyanogène et d'un atome 
de soufre , différant de l'acide hydrocyanique , en ce que le 
soufre v remplace l'hydrogène. 

Un cîes moyens qu'employait M. Porett pour se prorurer F réP„rSikii, 

l'acide sulfocyanique , ou chyazique sulfure . consiste à faire 
bouillir pendant très-long-tcmps une dissolution dans l'eau, 
d'une partie de sulfure de potasse, avec trois ou quatre parties 
de bleu de Prusse en poudre, ajouté par intervalle. 11 se produit 
nn sulfure de fer, et un liquide neutre incolore, qui contient 
une quantité considérable d'acide chyazique sulfuré combiné 
avec de la potasse, mais en état de mélange avec beaucoup 
d'hyposulfite dépotasse et de sulfate de potasse. 0; i donne à ce 
liquide im état d'acide décidé parune addition d'acide sulfurique 
en quan ïfé suffisante. Alors on le tient pendant un peu de temps 
à un deglé de chaleur voisin de l'ébullition ; et quand il est 

1 Transactions of the Society for the Encouragement of Arts , 
^Manufactures, and Commerce, XXV1I. — Phil. Mag. X X X V I , 196. 

i Ann. de Chim. e tde Phys. Tom. I , p . iao . 
* Ann. de Chim. X C V , p . 196 . 
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» Poret t , Phil. Trans. 181 / } , p . 547. 
• 11 acquiert quelquefois une couleur d'œillet. 

froid , on y ajoute un peu de peroxide de manganèse en, 
poudre fine , qui le fait tourner à une belle couleur cra
moisie. Après avoir filtré cette liqueur, on y mêle une disso
lution contenant du sulfate de peroxide de cuivre, et du 
sulfate de protoxide de fer, dans les proportions de deux 

fparties du premier sel, sur trois du second , jusqu'à ce que 
a couleur cramoisie disparaisse. Alors il se produit un pré

cipité blanc 1 rès-abondant, qui est un composé d'acide 
cbyazique sulfuré et de protoxide de cuivre. On fait 
bouillir ce sel avec une dissolution de potasse, qui dissout 
l'acide, et laisse le protoxide de cuivre. Si l'on mêle alors de 
l'acide sulfurique avec la potasse liquide, et qu'on distille le mé
lange dans une cornue, l'acide chyazique sulfuré passe datsle 
récipient. Il contient un peu de soufre et d'acide sulfurique en 
état de mélange avec lui; on l'en dépouille aisément en le 
saturant par du carbonate de barite, et en précipitant ensuite 
la barite par une addition soignée d'acide sulfurique *. 

ProPrk'i<!s. L'acid ' chyazique sulfuré ainsi obtenu,est un liquide trans
parent incolore ayant une odeur comme piquante, et qui 
ressemble un peu à celle d un fort acide acétique. Sa pesan
teur spécifique, au plus haut pointde concentration oùM.Po-
rett ait pu l'obtenir, était de 1 , 0 2 2 . A la température de l'eau 
touillante, il se dissout un peu de soufre ; mais la plus grande 

f)ortion de cette substance dissoute, se précipite à mesure que 
e liquide refroidit. La présence du soufre dans la dissolution 

peut être décélée par le nitrate d'argent, que l'acide, lorsqu'il 
est pur , précipite en blanc, tandis que ce précipité est d'une 
couleur foncée, lorsque l'acide contient du soufre en disso
lution. 

Lorsqu'on distille l'acide chyazique sulfuré , il abandonne 
un peu de soufre, et une portion de l'acide est décomposée ; 
de sorte qu'il serait possible de le détruire en entier par des 
distillations répétées. 

En mêlant cet acide avec le nitrate de plomb , il ne se 
produit aucun changement à froid. Mais si, après avoir 
ajouté un peu d'acide nitrique au mélange , on le chauffe , il 
se produit une action des plus vives, il y a dégagement de 
deutoxide d'azote, et il se précipite du sulfate de plomb. Ou 
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* A n n . de Ctiira. XCY, ig5 . 

voit donc ainsi que l'acide chyazique sulfuré contient l e 
soufre comme partie constituante. 26 centigrammes de chya-
zate sulfuré de cuivre, contenant environ 1 0 centigrammes 
d'acide, furent décomposés par de l'acide nitrique dans le
quel on avait préalablement dissous de l'hydrochlorate de 
barite. 11 y eut formation d'environ 47 centigrammes de sul
fate de barite, contenant 7 centigrammes environ de soufre. 
Lorsqu'on fait bouillir un peu d'acide chyazique sulfuré avec 
delà malachite native, il se dégage de l'acide hydrocyanique. 
Le perexide de cuivre est transformé en protoxide , qui se 
précipite en état de combinaison avec une portion d'acide 
chyazique sulfuré, et il se forme en même-temps de l'acide 
sulfurique. De ces expériences, et de quelques autres de 
même nature, M. Porett conclut q̂ ue l'acide chyazique sul
furé est un composé de soufre et d acide hydrocyanique dans Compost;»», 

les proportions suivantes , savoir : 

Soufre 1 , 2 . . . 1 0 0 . , . 6,328 
Acide hydrocyanique 0,64. . . 53 ,3 . . . 3,375 

Le poids d'un atome d'acide hydrocyanique est 3,3j5 , 
et celui d'uruatôme de soufre 2 ; mais 6,328 n'étant pas un 
multiple de 2 , cette détermination ne s'accorde pas bien 
avec la théorie atomique. Elle se concilie beaucoup mieux 
avec cette théorie, si nous supposons l'acide formé de soufre 
et de cyanogène, car alors ses parties constituantes seront : 

Soufre 1,2 . . . . 1 0 0 . . . . fi,og 
Cyanogène. . 0,6/1. · · · 53 ,3 . . . . 3,25 

Ainsi nous voyons que c'est un composé d'un atome de 
cyanogène, et de trois atomes de soufre. 

Suivant Gay-Lussac , lorsque le cyanogène et le gaz hy-
dro-sulfurique sont mêlés ensemble , ils se combinent lente
ment, et cette combinaison donne naissance à une substance 
solide de couleur jaune . en aiguilles très-fines entrelacées. 
Cette substance est soluble dans l'eau , ne précipite pas le 
nitrate de plomb , ne produit pas de bleu de Prusse, et 
c'est un composé d'un volume de cyanogène et d'un volume 
et demi de gaz hydrosulfurique *. Cette substance, autant 
qu'on en peut juger par cette courte description , se rapporte 
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exactement à l'acide chyazique sulfuré d e M. Porett. Si 
nous faisons abstraction de l'hydrogène de l'acide hydro-sul-
furique, qui probablement n'entre pas dans la constitution 
du composé, il consistera dans un atome de cyanogène et 
dans un atome et demi de soufre , ou en nombres entiers 
dans 2 atomes de cyanogène et 3 A T O M E S de soufre : de 
sorte qu'il contiendra précisément la moitié de la quantité de 
soufre que M. Porett a trouvée. 

Il serait prématuré de décider que ce composé est réel
lement l'acide chyazique sulfuré de M. Porett-, mais- je suis 
plutôt porté à le croire, que d'adopter la constitution de cet 
acide ci-devant établie , savoir : 2 atomes cyanogène - H 3 
atomes soufre. Son poids sera , dans cette supposition , de 
1 2 , 5 . Comme il est beaucoup plus aisé de déterminer les 
volumes des corps gazeux qui s'unissent, que le poids de 
leurs parties constituantes par analyse, je pense que toutes 
choses égales d'ailleurs , il est plus probable que M. Porett 

£L fait erreur dans son a n a l y s e que Gay-Lussac. 

Je vafsparler actuellement des composés que l'acide chya
zique sulfuré e s t susceptible de former avec les bases salifia-
bles, c o m p o s é s qu'on peut appeler chyazates •sulfurés, ou 
sulfocyanates. C'est à M. Porett que nous sommes redevables 
d e la connaissance de tout ce qui concerne ces sels *. 

C h v a u t e i 1 . Chyazate sulfuré d'ammoniaque. C'est un sel soluble 
LUIRUTES. j n e C 1 . j s f a ] ] | s e p 3 S . m a j s j[ s e dissout dans l'alcool. 

2 . De potasse. C'est un sel déliquescent, soluble dans 
l'alcool. 

3. De soude. Sel déliquescent, soluble dans l'acool, cris
tallisant e n rhombes. 

4 · De chaux. Déliquescent, so lub le dans l'alcool. En le 
séparant de ce dissolvant, on peut l'obtenir en une masse de 
Cristaux aiguillés. 

5. De barite. Ce sel est déliquescent. 11 cristallise en longs 

Srismes déliés , d'un blanc brillant. Suivant l'analyse que 
I. Porett en a faite, ce chyazale est composé de 

Acide chyazique sulfuré . , 2 ,g5 . . . 1 0 0 . . ·. £,i5o 
Barite 6,g3. . . a 3 4 , 9 I 5 g ,75o 
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6 . De strontiane. Sel déliquescent, cristallisant en longs 
prismes déliés, en groupes radiés, comme la zéolite. 

7. De magnésie. Sel déliquescent, qui ne cristallise point. 
Lorsqu'il est sec, il a une apparence micacée-

8. D'alumine. Ce sel n'est pas déliquescent. Il cristallise 
en octaèdres. 

g . Chyazate sulfuré de protaxide de fer. Sel incolore, 
très-soluble dans l'eau. 

i o . De peroxide de fer. Ce sel, d'une très-belle couleur 
cramoisie, est déliquescent. On ne peut l'obtenir sous forme 
solide qu'en l'exposant à une atmosphère desséchée artificiel
lement. 

1 1 . Chyazates sulfurés des oxides de nickel, de cobalt, de 
manganèse, de zinc,d'urane,de bismuth. Tons très-solubles. 

12. De plomb. C'est un sel soluble, cristallisant en rhombes 
obtus. Dans une atmosphère humide, ses cristaux sont légè
rement deliquescens. 

13. D'étain. Sel très-soluble. 
i4- De protoxide de cuivre. Ce sel est sous la forme 

d'une poudre blanche, insoluble dans l'eau et dans la plupart 
des acides. Il est décomposable par les alcalis, ou par distil
lation avec l'hydrochlorate d'ammoniaque, ainsi que par son 
mélange avec le nitrate de peroxide de 1er. Lorsqu'on le mêle 
avec cinq fois son poids de chlorate de potasse , il fait explo
sion par la chaleur, le frottement, le contact de l'acide sul-
furique, ou par l'étincelle électrique. Ce sel est composé, 
d'après l'analyse de M. Porett, de 

Acide chyazique sulfuré. . 36 ,56. . . 100 5,i8G 
Protoxide de cuivre . . . . 63,44- • • ^73 ,52 9 

1 0 0 , 0 0 

Le nombre équivalent pour l'acide chyazique sulfuré est, par 
cette analyse, 5,186. L'analyse du chyazate sulfuré de barite 
donne pour ce Dombre 4,i5o. Je pense, d'après les circon
stances, que c'est l'analyse du chyazate sulfuré du protoxide 
de cuivre qui est la plus correcte. Or, 5,186 pour uu nombre 
équivalent, indique que l'acide est un composé de 1 atome 
soufre -+- j atóme cyanogène. Car le poids d'un atome de 
ihacun de ces corps étant 

Soufre 2 i 

Cyanogène 3,2 5 

Nous avons 5,a5 pour le 
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S E C T I O N I I I . 

De l'Acide chyazique ferrure, ou Acide ferrocyanique. 

Découverte. L'A C1 D E hydrocyanique combiné avec les bases salifiables, 
forme des sels qui se décomposent à l'air et dont l'acide est 
déplacé par tout autre acide quelconque connu. Mais lorsque 
ces sels sont produits en faisant bouillir les bases salifiables 
avec le bleu de Prusse, les composés obtenus sont d'une na
ture très-différente. Non-seulement ces composés sont per-
manens à l'air, mais encore leur acide y adhère si fortement 
qu'il ne peut être facilement séparé par aucun autre acide, 
quelqu'énergique qu'il soit. Il avait été reconnu depuis long
temps que les sels préparés de cette dernière manière conte
naient, comme partie constituante, de l'oxide de fer en pro-

poids d'un a t o m e chyazique sulfuré; ce qui se rapproche de 
très-près de l'équivalent que donne l'analyse du chyazate sul

furé de protoxide de cuivre. Je.suis disposé à considérer cette 
détermination comme différant le moins de celle réelle, parce 
que je pense que l'analyse de c e sel étant plus facile, ses ré
sultats doivent offrir plus de précision que ceux de l'analyse 
de l'acide lui-même. 

I 5. Chyazate sulfuré de peroxide de cuivre. On peutformer 
ce sel en mêlant ensemble le chyazate sulfuré de soude et le 
sulfate de peroxide de cuivre Ce sel est alors sous la forme 
d'un liquide d'un vert-pois éclatant. Si on y ajoute une sub
stance desoxidante, telle que l'acide sulfureux, un sulfite 
alcalin, ou les sels de protoxide d'étain ou de fer, il se pro
duit immédiatement un chyazate sulfuré de protoxide de cui
vre , qui se précipite sous la forme dune poudre blanche. 

1 6 . De protoxide de mercure. Ce Sel est SOUS la forme 
d'une poudre blanche insoluble. 

îy. D'oxide d'argent. C'est un sel blanc insoluble. 
18 . D'oxide de palladium. Trés-soluble. 
i p . Chyazate sulfuré de potasse uni au cyanure de mer' 

cure. M. Porett annonce que ces deux substances peuvent 
s'unir ensemble et former un composé salin d'un éclat argen
tin très-brillant. Ce sel, peu soluble dans l'eau froide, sa 
dissout en grande proportion dans l'eau chaude, de laquelle 
il peut être obtenu en cristaux par le refroidissement. 
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• Poret t , ilid. 

portion considérable ;• et cependant la présence de çe fer ne 
peut être rendue sensible par les réactifs ordinaires. Il n'est 
précipité ni par l'acide phospborique ni par les alcalis, ainsi 
que cela a lieu dans tous les autres cas du fer tenu en dissolu
tion par des acides. La nature de ces sels était donc, en quel
que sorte, énigmatique, comme présentant des phénomènes 
qui ne s'accordaient point avec ce qu'on observait dans d'au
tres circonstances. M. Porett est enfin parvenu à écarter la 
difficulté, en faisant voir que ces sels contiennent un acide 
jusqu'à présent inconnu, composé de protoxide de fer et d'a
cide hydrocyanique, acide auquel il a donné le nom d'acide 
chyazique ferrure; mais je regarde comme plus probable que 
cet acide consiste dans le cyanogène, et du fer à l'état métal
lique. Par cette considération, le terme d'acide ferrocyanique 
me semble mieux approprié. 

Le procédé, pour obtenir cet acide, consiste à dissoudre Préparati<,i 

dans l'eau froide le sel jusqu'à présent appelé prussiate tri
ple de barite, et d'ajouter à cette dissolution 17 centigrammes 
d'acide sulfuriqne réel pour environ 6 décigrammes du se l , 
en agitant le mélange, et en le laissant ensuite pendant quel
que temps en repos. La barite et l'acide sulfurique se préci
pitent en totalité en état de combinaison, et il reste l'acide fer
rocyanique dissous dans l'eau 

Ĉ et acide est d'un jaune citron , et n'a point d'odeur. Une P r o p r i é t é ! ; 

chaleur modérée, ou son exposition à une forte lumière, suf
fisent pour le décomposer. Il se forme alors de l'acide hydro
cyanique et du prussiate de fer triple, blanc, qui devient bleu 

Ear son exposition à l'air. Cet acide, en se combinant avec les 
ases salifiables, produit les sels appelés prussiates triples. Il 

déplace, à froid, l'acide acétique de toutes ses combinaisons, 
en formant des prussiates triples avec les bases qui étaient 
unies à cet acide. Il sépare tous les acides de leurs combinai
sons solubles, lorsqu'il peut former avec les bases ainsi com
binées des sels insolubles 1. 

Ce qui prouve suffisamment que l'acide ferrocyanique est 
un acide particulier , c'est ce qui eut lieu en exposant une dis
solution de prussiate triple de soude à l'action de la pile voltaï-
que. L'acide de ce prussiate triple ( contenant le fer ) , fut 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



transporté au pôle positif, où , en se mêlant à l'oxigène pro
venant probablement de la décomposition de l'eau , il fut con
verti en acide hydrocyanique qui se volatilisa; il se déposa 
du prussiate bleu de fer. 

Composition. Il paraît, d'après l'analyse de M. Porett, que l'acide ferro-
cyanique ou chyazique ferrure est composé de 

Cyanogène.'. . . . 34,22. . . . 8 , 904 
Fer i3,44* · • · 3,5 

Ce qui approche de 3 atomes de cyanogène et de 1 atome de 
fer. Si nous supposons que cette constitution de l'acide soit 
la véritable, il sera formé de 

Cyanogène. . . . 37,43 . . 100 . . 9,75 
Fer i3,44 . . 35 ,8 9 3,5 

Mais une semblable composition est tout-à-fait inconciliable 
avec le nombre équivalent pour l'acide ferrocyanique, dérivé 
de l'analyse du ferrocyanate de barite. Ce sel, suivant les ex
périences de M. Porett, est composé de 

Acide ferrocyanique 34,3i . . . , G,8i3 
Barite 4-Q, 10. . . . 9,75 
Eau 16,59 

1 0 0 , 0 0 

Onvoit par cette analyse, quele nombre équivalent pourl'acide 
ferrocyanique, est 6 , 8 i 3 . Or , ce nombre s'accorde très-bien 
avec la supposition que l'acide consiste dans 1 atome de cyano
gène -r— i atome de fer; car les poids d'un atome de chacun 
de ces corps , sont : 

Cyanogène 3,25 
Fer , 3,5 

6, 7 5 

La différence entre 6 ,76 et 6 , 8 i 3 n'excède pas 1 pour cent; 
je suis donc disposé à considérer cette constitution de l'acide 
ferrocyanique, comme étant la véritable. 

Fcrrory.nates, Les composés que l'acide ferrocyanique forme avec les 
" W u r e î " hases salifiables, et qu'on appelait autrefois pmssiates tri

ples, ont reçu de M. Porett le nom de chyazates ferrures; 
mais nous devons leur donner celui de/errocyartetos, puisque 
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nous avons adopté la dénomination de fcrrocyanique pour 
l'acide que ces sels contiennent. 

\. Ferrocyanate d'ammoniaque. Ce sel fut découvert par 
Macquer; il cristallise en hexaèdres d'un jaune citron léger. 
11 est très-soluhle dans l'eau, et déliquescent à l'air. 

i. Ferrocyanate de potasse. Ce sel, connu aussi sous les r e r r o c y a n » » 

difiéreos noms d'alcali prussien, d'alcali phlogistiqué, de d e
 P O T 1 " * * 

prussiate triple de potasse, etc. , a été choisi par les chi
mistes comme étant la combinaison de l'acide ferrocyanique 
la plus propre à faire découvrir la présence des métaux, et 
spécialement celle du fer. C'est pour les chimistes et les miné
ralogistes, un moyen d'essai important, puisqu'il peut, lors
qu'il est convenablement préparé , indiquer la présence de 
la plupart des substances métalliques dans toute dissolution 
quelconque, faire môme distinguer la nature particulière 
du métal, et en déterminer la quantité. Il produit cet effet 
en précipitant les métaux de leur dissolution, à raison de 
ce qu'il forme avec eux un composé insoluble. La couleur du 
précipité indique la nature particulière du métal, et sa quantité 
peut faire juger de la proportion d'oxide métallique contenue 
dans nne dissolution. 

Mais pour être bien assuré de l'exactitude de ces résultats, 
il faut que le ferrocyanate employé soit parfaitement pur, 
et qu'on en connaisse bien la quantité ou plutôt les propor
tions de ses ingrédiens. Sa préparation, dans cet état de 
pureté indispensable, est devenue l'objet de l'attention des 
chimistes, depuis que les découvertes de Mncquer en ont 
démontré l'importance comme moyen d'essai C'est à l'emploi 
de sùb?*pces d'essai impures quon doit, en grande partie, 
attrihuer les résultats contradictoires des analyses minéralo-
giques faites par différens chimistes. 

Indépendamment des substances étrangères à ce réactif, 
dont il est inutile de faire mention, parce qu'on a dù éviter S O U V E N T I M P U R , 

qu'elles ne s'y mêlassent dans sa préparation, il y a deux 
causes* qui peuvent contribuer à le rendre impur, savoir: 
i.° une surabondance d'alcali, 2 . ° la présence d'une certaine 
quantité de ferrocyanate de fer, qui se dissout dans les disso
lutions du ferrocyanate de potasse. 

* Kirwans'5 Miner. I , 48j . 
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Si le ferrocyanate d'essai contient une surabondance d'aï-» 
cali, il en résulte deux inconvéniens. Cette quantité exce
dente précipitera ceux des sels terreux qui sont susceptibles 
de contenir un excès d'acide, et qui ne sont solubles que par 
cet excès; ainsi l'alumine et la barite seront précipitées. C'est 
de l'emploi de sels d'essai avec cette cause d'impureté, qu'est 
dérivée l'opinion que la barite et l'alumine sont précipitées 
par le ferrocyanate de potasse. Meyer de Sletin fut le pre
mier qui rectifia cette erreur x . 

L'autre inconvénient auquel la surabondance d'alcali dans 
le ferrocyanate d'essai donne lieu, c'est qu'il décompose peu-
à-peu i'acide ferrocyanique, et forme une portion de ferro
cyanate de fer. 

D'un autre côté, il résulte de la présence du ferrocya
nate de fer, des inconvéniens qui ne sont pas moins giaves. 
Lorsque le ferrocyanate d'essai est exposé à l'air, l'acide 
carbonique de l'atmosphère, aidé par l'action de l'oxigène 
de l'air, donne lieu à Ja précipitation d'une quantité de bleu 
de Prusse, et tout autre acide produit le même effet. Un 
réactif de cette espèce indiquerait la présence du fer dans 
tout mélange qui contient un acide, car il s'y manifesterait 
un précipité de bleu de Prusse. On ne pourrait donc avoir 
aucune confiance dans son emploi. 

11 serait inutile de présenter ici l'exposé des diverses mé
thodes proposées par les chimistes * pour la préparation de 
ce sel, parce que, pour la plupart, elles ne remplissent pas 
le but qu'on s'était proposé. Celle qu'employa Klaproth, dont 
Westrumh 3 donna le premier connaissance aux chimistes, et 
qui fut décrite depuis par Kirwan 4 , est considérée Comme 

• étant une des meilleures. Voici en quoi elle consiste. 
Priparat ian. On se procure de la potasse pure en projetant peu-à-peu 

dans un large creuset, chauffé au blanc, un mélange à parties 

« Crell's Annals. 1-86, I I , 142. 
• On trouve le de'tail historique de ces divers procédés de prépa

ration , avec leurs avantages et leurs défer.tuosiscs , dans un Traité 
de "Westrumb (Crell's New. endt. in. d. chim. i h . X I I ) ; dans des 
Dissertations de Morveau, sur l'acide prussique ( F n r y c . méth chim. 
I , 2 2 5 ) ; el dans un Traité de Kirwan, sur la méthode d'analyse des 
mincrauiC Kirwan's Miner. 1 . 427 )· 

» Crell's Armais. 1 7 8 5 , I , 4 ° 5 -

* Mineralogy. I , 494· 
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égales de nitrate de potasse purifié, et de cristaux de tar-
trate acide de potasse. Lorsque le tout a été ainsi jeté dans le 
creuset, on le tient encore pendant une demi-heure chauffé 
au blanc , afin de brûler la matière charbonneuse. 

On retire alors du creuset l'alcali ainsi obtenu, on le réduit 
en poudre, on l'étend sur une moufle qu'on expose à une 
chaleur blanche pendant une demi-heure. 

On le dissout alors dans six fois son poids d'eau, et on 
filtre la dissolution pendant qu'elle est encore chaude. 

On chauffe cette dissolution dans un vaisseau de verre , 
au bain de sable, à une température de 77 à 8 2 0 ceutig., et 
on y ajoute peu-à-peu du meilleur bleu de Prusse en poudre, 
en en projetant de nouvelles portions selon que ce qui a été 
mis d'abord devient d'une couleur grise, et en remplaçant 
l'eau à mesure qu'il s'en évapore. On continue ainsi jusqu'à 
ce que les portions ajoutées ne soient plus décolorées, on 
pousse alors la chaleur à 1 0 0 0 centig., et on la maintient 
ainsi pendant une demi-heure. 

On filtre la liqueur dans cet état, et on la sature avec de 
l'acide sulfurique modérément étendu. Il se produit un pré
cipité. Quand il ne s'en forme plus, on le sépare parle filtre, 
et on le lave. 

On évapore la liqueur filtrée jusqu'aux 0,2. ' ï environ, et on 
l'abandonneà elle-même. Au bout de quelques jours on y trouve 
des cristaux jaunâtres, de forme cubique ou quadrangulaire, 
mêlés d'un peu de sulfate de potasse et d'oxide de fer. Ou 
enlève ces cristaux, et après les avoir laissés pendant quel
que temps sur du papier à filtrer, on les dissout de nouveau 
dans quatre fois leur poids d'eau froide pour en séparer le 
sulfate de potasse. » 

On essaie alors quelques gouttes de cette dissolution avec 
de l'eau de barite, pour s'assurer si elle contient de l'acide 
sulfurique, et on y ajoute de cette eau jusqu'à cessation de 
tout précipité. On sépare ce précipité de la dissolution en la 
filtrant, et on la laisse en repos pendant quelques jours. 
La barite qu'elle aurait pu retenir a le temps de se précipiter-
Si alors on obtient des cristaux d'un jaune pâle, et qui ne 
présentent point de raies bleues en les humectant d'acide 
hydrochlorique, ils sont bons à être employés; mais s'ils se 
rayent en vert ou en bleu par cet acide, il faut répéter les 
dissolutions et les cristallisations. 
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Ces cristaux doivent être gardés dans un flacon bien bou
ché; ou pourrait les préserver du contact de l'air en rem-

Îilissant ce flacon d'alcool, comme étant insolubles dans ce 
tquide. 

Avant de faire usage de ces cristaux,on pourrait s'assurer 
de la quantité de fer qu'ils contiennent en en chauffant 
100 grammes au rouge pendant une demi-heure dans un 
creuset ouvert. Le cyanogène sera consumé, et le fer res
tera à l'état d'un oxide magnétique d'un brun rougeâtre dont 
il faudra prendre note en le pesant. Le poids de cet oxide 
est la moitié de celui du bleu de Prusse fourni par le ferro
cyanate de potasse. 11 faut donc le soustraire de celui des 
précipités métalliques formés par cet essai. Ainsi, en tenant 
compte du poids des cristaux, dans une quantité donnée de 
la dissolution, on connaîtra celle qui en aura été employée à 
la précipitation. Il faut avoir soin de continuer la calcination 
jusqu'à ce que l'oxide de fer devienne brun ; car tant qu'il est 
noir son poids est beaucoup plus considérable qu'il ne devrait 
l'être. 

Antre méthode. Le docteur Henry a proposé dernièrement une autre mé
thode de préparation de ce sel, mais elle est trop dispendieuse 
pour être généralement employée. Elle consiste à former 
d'abord un ferrocyanate de barite, et à mettre ensuite des 
cristaux de ce sel dans une dissolution de carbonate de po
tasse jusqu'à ce qu'elle cesse de restituer la couleur rougie du 
papier de tournesol. Après avoir laissé lemélange en digestion 
pendant une demi-heure, on filtre la liqueur, et on l'évaporé 
doucement. Le ferrocyanate de potasse cristallise *. 

Les cristaux de ce sel, dans sou état de pureté, sont trans-
parens, et de couleur, jaune ; ils ont la forme de cubes ou de 
parallélipipèdes, et contiennent, lorsqu'ils ont été préparés 
par le procédé de Klaproth, 0,24 d'oxide de fer. 

Ces cristaux contiennent, suivant Proust, un dixième de 
leur poids d'eau. Proust trouva aussi que dans 100 parties de 
ce ferrocyanate, il y a autant de potasse que dans 116 parties 
de sulfate de cet alcali. Les parties constituantes de ce sel 
sont sans doute de 

Acide ferrocyanique. . . . 6,75 100 
Potasse 6 88,8 

* SJicholson't» Jour. IV, 3 t. 
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Comme les cristaux contiennent 0 , 1 0 de leur poids d'eau, 
il s'ensuit que leur composition doit être de 

Acide ferrocyanique 47,65 
Potasse 4^,35 
Eau 1 0 

1 0 0 , 0 0 

3. Ferrocyanate de soude. On peut préparer ce sel de la 
même manière que le précédent. C'est le docteur John qui nous 
i donné le premier une description détaillée de ce ferrocyanate. ^TSeY.'* 

Il est jaune, il cristallise en prismes tétraèdres, terminés 
à l'une et l'autre de leurs extrémités par des souunels 
dièdres. Les cristaux sont transparens, ayant une saveur 
amére. Lorsqu'on les abandonne dans un lieu chaud , ils se 
réduisent en une poussière blanche , et perdent 3 7 et demi 
pour 1 0 0 de leur poids. A la température de i3° centigrades, 
ils exigent, pour leur dissolution dans l'eau , 4 fois et demi 
leur poids de ce liquide; mais ils sont beaucoup plus soluhles 
dans l'eau bouillante. Une portion du sel cristallise, à mesure 
que la dissolution refroidit. La pesanteur spécifique des cris
taux est de 1,458. Ils sont solubles dans l'alcool 1. 

4. Ferrocyanate de chaux. Ce fut peut-être M. Hagen * 
qui fit le premier mention de ce sel ; mais c'est à Morveau 
que nous devons le premier exposé exact de sa préparation D« chao*. 

et de ses propriétés 3 . 
Sur deux parties de bleu de Prusse du commerce, préala

blement bien lavé avec une quantilé suffisante d'eau bouil
lante afin d'en séparer tous les sels étrangers, on verse en-1 

viron 56 parties d'eau de chaux ; on fait ensuite bouillir 
le mélange pendant peu de temps , et jusqu'à ce que la chau* 
se soit saturée d'acide ferrocyanique, ce qui se reconnaît 
lorsque la liqueur n'altère plus le papier teint de curcuma ; 
alors on la filtre. 

Ce liquide , qui contient le ferrocyanate de chaux en dis
solution, est de couleur jaune verdàtre, ayant une saveur 
d'amertume désagréable. Sa pesanteur spécifique est de i,oo5. 

8 Ge.lileu's Jour. a . e sérrë. I I I , 171. 
• CrelPs Annals. 1 7 8 4 * ' » Q 9 ' « 
? Enc:yc. mc'lhoil. chim. I , 2^0. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D« stroi it iaue 

magoes ie . 

» iNiehoIson's Jo*irn. III, 170. 
» Phil. Trans. 1814, p . 535. 
' Kicholson's Journ. III, 171. 
* IbiU. 4°- 1 . 4 5 3 -

Étant évaporé à siccité, il cristallise en petits grains, qui se 
dissolvent dans l'eau sans éprouver d'altération ; ce sel est 
insoluble dans l'alcool. 

5. Terrocyanate de barite. C'est le docteur Henry qui a 
F ' r r 0 c y l n a l e le premier décrit ce sel avec soin. On peut le former en 

<ie o i n t e , ajoutant dirbleu de Prusse à de l'eau de barite, jusqu'à ce que 
toute décoloration ait cessé. Après avoir filtré la dissolution, 
oii levapore doucement j et on en obtient des cristaux de 
ferrocyanate de barite. 

Ces cristaux sont sous la forme de prismes rhomboïdaux, 
dèi couleur jaune. Ils se dissolvent dans ryao parties d'eau 
froide j et dans 100 parties seulement de ce liquide bouillant. 
À une chaleur B o u g e , ils sont décomposés , leur acide étant 
détruit. Ces cristaux sont solubles dans les acides nitrique et 
bydrochlorique. L'acide sulfurique en précipite le sulfale de 
barite M. Poret t 3 , qui a fait avec beaucoup de précision 
lianalyse de ce sel, l'a trouvé composé de 

Acide ferrocyanique 34,3i 
Barite 49 , io 

' Eau i6 , 5g 

j 00^00 

t$, ferrocyanate de stronfiane. Ce sel, examiné pour la 
première fois par le docteur Hem y, peut s'obtenir de la même 
manière que le précédent; mais la dissolution ne cristallise 
pas aussi facilement. Lorsqu'elle est évaporée à siccité, le 
résidu u'est pas déliquescent, et il se redissout dans moins 
de quatre parties d'eau froide 3. 

7, ferrocyanate de magnésie. Ce sel fut examiné par 
Hagen en 178a ; mais depuis cette époque, à peine s'en est-on 
occupé. 

8. Les iFerrocyanates d'yttria , de giacine, d'alumine et 
de zircone n'ont point encore été jusqu'à présent examinés. 

P e f t r 9' Ferrocyanate de protoaride de fe,r. La découverte de 
ce s e l est due à Proust*. C'est le précipité, sous forme de 
poudre blanche, qui se produit lorsqu'on verse du ferrocya-
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nate de potasse dans du sulfate de protoxide de fer privé 
d'air par l'ébullition. Par son exposition à l'atmosphère, ce 
sel est promptement converti en bleu de Prusse. 

10, Ferrocyanate de peroxide de fer. Ce sel est la poudre 
d'un bleu foncé, insoluble dans l'eau , et se dissolvant à peine 
dans les acides, qui a été connue pendant si long-temps sous 
le nom de bleu de Prusse. Il est inaltérable à l'air. La cha
leur le décompose en détruisant l'acide, et l'oxide de fer reste. 
Le bleu de Prusse du commerce contient, outre des sub
stances étrangères qui l'accompagnent toujours, une grande 
quantité d'alumine. Lorsqu'on le fait bouillir dans une lessive 
alcaline à l'état de pondre très-fine, l'acide est séparé en to
talité ; en lavant ensuite avec une suffisante quantité d'eau la 
poudre résidu , elle ne contiendra plus que du peroxide de 
fer, si le bleu de Prusse a été dépouillé de toute impureté. Le 
ferrocyanate de peroxide de 1er est composé , suivant le» 
expériences de M. Porett*, de 

Acide ferroevanique.. 5 3 , 3 8 . . . 1 0 0 6 , 7 P O 

Peroxide de fer 54, A 3 . . . 64,12... 4,3^8 
Eau 1 2 , 3 9 

1 0 0 , 0 0 

Je regarde comme probable que les véritables proportions 
de ses parties constituantes sont : 

Acide ferrocyanique. . . . . . . 6 , 7 5 
Peroxide de fer 5 

Ce qui établirait la quantité de peroxide de fer à un peu plus 
que M. Porett «e l'a trouvée, 

11. Les autres ferrocyanates n'ayant point encore été exa
minés jusqu'à présent avec beaucoup d attention par les chi
mistes, je me bornerai à indiquer, dans la table qui suit, les 
couleurs des précipités divers que produit le ferrocyanate 
de potasse dans les dissolutions des différens corps métal
liques. 

M é t a u x . C o u l e u r «les p r é c i p i t e i . 

Fer bleu. . C O U L E U R 

, 1 1 r T • précipi tes 

JNikel blanc de tait. meuiii.ru.«. 

* Phil, Trans. 181 { , p . 536, 
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Métaux* Couleur dei precìpite^ 

Cobalt 

Plomb 

Or 

. . . devient incolore. 

S U B D I V I S I O N S I X I È M E 

D I S COMPOSÉS GOMBUSTIM.ES. 

QUOIQUE les substances qui appartiennent à cette division 
paraissent différer beaucoup, au premier aperçu, de celles 
que comprennent les cinq subdivisions précédentes, je crois 
que la différence est plus apparente que réelle; et que toutes 
ces substances pourraient être , sans difficulté, rangées dans 
trois divisions semblables à celles auxquelles les composés 
tToxîgène et de combustibles ont été réduites. Car beaucoup 
des composés combustibles jduissent de propriétés analogues 

* yert-gazon , s'il y a présence de fei , Vaurjuelia. Journ. de 
Jf%s. L X V 1 , 345. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 

http://gombustim.es


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

De l'Alcool. 

LE liquide appelé alcool ou esprit-de-vin, s'obtient par Histoire, 

distillation du vin, de la bierre et autres liqueurs fermentées 
semblables. Ces liqueurs paraissent avoir été connues dès 
les premiers âges. Nous voyons, dans l'écriture, que 
Noé planta la vigne et but du vin; et les écrivains payens 

à celles d'acides; quelques-uns en ont qui se rapportent à celles 
des bases salifiables ; et ceux, en petit nombre, qui n'ont 
point d'analogie avec des acides ou avec des bases , peuvent 
être placés sous le titre d'oxides. Mais je ne pense pas que 
la science soit assez avancée pour qu'il puisse résulter de 
l'avantage d'un semblable arrangement; je n'essayerai donc 
point de l'établir à présent. Je ne ferai pas entrer non plus , 
dans cette partie de l'ouvrage , les composés combustibles 
qui comprennent le plus grand nombre des substances végé
tales et animales. Les recherches sur ces substances sont 
trop incomplètes , leurs propriétés sont trop imparfaitement 
connues pour nous permettre de les faire figurer parmi les 
premiers principes de la science; et d'ailleurs leur utilité , 
comme moyens chimiques, à l'égard du plus grand nombre 
d'entre elles , n'est pas assez marquante pour leur mériter 
d'être placées ainsi, quand bien même leurs propriétés se
raient complètement établies. Je pense donc d'après ces 
considérations, qu'il convient mieux de ne traiter dans ce 
chapitre que de ceux des composés combustibles dont 
on fait usage en chimie comme instrumens de recherches, 
remettant à parler des autres dans la seconde partie de cet 
ouvrage. 

On peut réduire ces composés à cinq classes, savoir : 

1. Alcool. 4· Huiles fixes. 
2. Ether. 5. Bitumes. 
3. Huiles volatiles. 

L'exposé des propriétés de ces corps formera le sujet des 
sections qui vont suivre. 
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s'accordent unanimement pour attribuer l'invention de cette 
liqueur aux plus anciens de leurs rois et de leurs héros. La 
découverte de la bierre semble dater aussi d'une époque très-
reculée. On en faisait habituellement usage en Egypte du 
temps d'Hérodote ' , et Tarite nous apprend qu'elle était la 
boisson des Germains *. Il ne paraît pas que les anciens 
aient eu connaissance de quelque moyen quelconque de se 

f irocurerdes esprits ardens de ces liqueurs, ou d'autres ana
logues. Les Grecs et les Romains ne semblent pas avoir con

nu ces esprits, ou du-moins ne trouve-t-on rien dans leurs 
écrits qui ait rapport à aucune liqueur semblable ; mais on 
sait que les nations du nord d'Europe eurent, dès les temps 
les plus anciens , leurs liqueurs enivrantes. Nous ignorons si 
ces liqueurs ressemblaient à la bierre des Germains. 

On ne connaît pas l'époque à laquelle on commença à sou
mettre ces liqueurs à la distillation, quoiqu'elle doive avoir à 
peine précédé le temps des alchimistes. Le procédé est simple. 
Jl ne consiste absolument qu'à les faire bouillir dans un vais
seau distillatoire. La première portion qui s'élève n'est 
autre chose que des esprits ardens. Il est au-moins certain 
que l'emploi de la méthode de se procurer les esprits ardens 
par distillation, date de temps très-reculés; et il est plus que 
probable que cette méthode fut beaucoup plus anciennement 

f ratiqnée dans le nord de l'Europe, puisqueThaddœus, Vil-
anova et Lulle en font expressément mention 3. 

C't st parla distillation des liqueurs lernientées que s'ob-
lienuent les esprits ardens ; et ils ont reçu différens noms sui
vant la nature des liqueurs dont ils proviennent. Ainsi on a 
appelé eau-de-vie, l'esprit obtenu du vin; rum, celui qu'on 
retire du jus fermenté de la canne à sucre ; -whiski et gin, 
ceux que produit l'infusion fermentée de la dréche ou 
grain, etc. Mais tout esprit ardent, quelle que soit sa déno
mination, se compose presqu'entjèrcment de troisingrédiens; 
d'eau, d'esprit p'ir ou alcool, et d'un peu d'huile ou résine, 
qui lui donne son odeur et sa couleur. 

Fspri t , i . Lorsqu'on distille une seconde fois ces liqueurs spiri-
• e m n e s . tneuses, la première portion qui passe est un liquide très* 

léger, transparent, connu dans le commerce sous le nom 

' l . ib. I I , n.° 77. 
* De morïb. Gerrn. etiap. a3. 
' Bergman. IV, a n . 11 , p. 4> 
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' HotTman décrit ce procédé comme nouveau, dans ses Observ. 
phys. cliim. se lect . , p. 36, publiées en \ r?i. 

a II passe également pour avoir été le premier qui parvintà trouver 
la préparation de l'huile de térébenthine; il l'obtenait ainsi de cette sub
stance , par distillation, et il l'employait comme dissolvant des résines. 

d'esprits rectifiés, et qui s'y vend ordinairement comme al
cool ou esprit-de-vin ; ce liquide n'est pas cependant aussi fort 
qu'il pourrait l'être, parce qu'il contient encore une portion 
onsidérahle d'eau. > 

La méthode dont on se sert ordinairement pour dépouiller P ^ p j M i ; 0 0 

., . . . . A , r , r . de l'ilcool 

1 alcool de cette eau, consiste a mêler avec les esprits du 
sous-carbonate de potasse très-sec et chaud. Ce sel, quia 
une très-grande aflinité pour l'eau, est presqu'eutièrement 
insoluble dans l'alcool. Il se combine en conséquence avec 
l'eau de l'esprit; et la dissolution ainsi formée descend vers 
la partie inférieure du vaisseau, tandis que l'alcool, comme 
plus léger, surnage. On peut aisément le décanter, ou ce qui 
•est peut-être mieux encore, faire écouler la dissolution de 
potasse qui se trouve au-dessous, au moyen d'un robinet 
placé au fond du vaisseau 1 L'alcool ainsi obtenu contient un 
peu de potasse pure en dissolution. On l'en sépare totale
ment en le distillant aubain-marie aune très-douce chaleur; 
l'esprit passe et la potasse reste. Il est convenable de ne pas 
pousser la distillation jusqu'à siccité. On distingue parle nom ' 
d'alcool, le liquide qu'on obtient par ce procédé, indiqué 
pour la première fois par Lulle. 

Arnold de Villanova, né vers la fin du treizième siècle, 
passe pour être celui qui découvrit l'alcool, ou qui, au-
moins le décrivit le premier. Ce chimiste, étant professeur 
de médecine à Montpellier, s'en servit le premier pour for
mer des teintures dont il introduisit l'usage en médecine *. 

La pesanteur spécifique des esprits, rectifiés autant que Force 

possible au moyen de distillations répétées, semble être d'en- c
 d!n»j«. ° r 

viron 0,820 à la température de 1 6 0 centig.; mais celle de 
l'alcool du commerce, qui n'est autre chose qu'un produit de la 
rectification des esprits, est rarement au-dessous de 0,8371. 
Muschenbroeck parvint bien, au moyen du sous-carbonate de 
potasse, à la réduire jusqu'à 0,815 ; mais en général, on n'ob
tient pas de l'alcool par ce procédé au-dessous de 0 ,821 , ce 
xjui est dû à la foiblesse des esprits employés. L'alcool n'est 
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* Crell's'Annals. 1^96, I , 195 . 
» Ibid. I I , a n . 
J Je présume qu'il esta l'état de sous-carbonate de potasse. 

jamais pur ; celui même d'une pesanteur spécifique de 0,815 
contient encore une grande quantité d'eau. Le docteur Black, 

f ar des distillations répétées sur du chlorure de calcium, 
obtint à 0,800. Mais ce fut Lowilz, de Pétersbourg, qui, 

le premier, trouva le moyen de l'avoir absolument pur, ou 
au-moins dans un état très-voisin de celui de pureté parfaite. 
Il publia son procédé en 1796 1 , et, dans la même année, 
Ricbter en fit connaître un autre par lequel on parvenait, 
avec encore plus de facilité, au même degré de purifica
tion *. 

t>yt!i«îi Voici en quoi consiste le procédé de Lowitz. On remplit 
ïtkooibp"r" presqu'entièrement une cornue d'alcali fixe 3 , parfaitement 

desséché et encore chaud. On verse dessus de l'alcool ( préa
lablement réduit par le sous-carbonate de potasse à la pe
santeur spécifique de 0,821 ) autant que l'alcali peut en ab
sorber complètement, de manière que le tout prenne l'ap
parence d'une masse solide, et qu'il n'y ait point d'alcool 
surnageant. Il faut en général, pour produire ainsi cette espèce 
de pâte, une partie d'alcool sur deux d'alcali. On laisse re
poser ce mélange pendant vingt-quatre heures. On le distille 
alors à un feu ménagé, de manière que l'alcool ne passe que 
par gouttes , et qu il y ait constamment un intervalle de deux 
secondes entre la chute de chacune d'elles du bec de la cor
nue dans le récipient. Lorsque cet écoulement va moins vîte , 
il faut changer le récipient ; car c'est un indice que tout ce 
qu'il y avait de plus spiritueux dans l'alcool est passé; ce 
qui vient après est plus faible. Lowitz obtenait ainsi de l'al
cool d'une pesanteur spécifique de 0,791 à la température de 
20° centigrades. 

Richter,en répétant l'expérience de Lowitz, ne put réduire 
de l'alcool qu'à une pesanteur spécifique de 0,792 à la tempé
rature de 20° cen.; il trouva une autre méthode beaucoup plus 
expéditive que celle de Lowitz pour arriver aux mêmes résul
tats. Après avoir chauffé au rouge du chlorure du calcium en 
poudre, il le mettait encore tout chaud dans une cornue, et ver
sait dessus, par intervalles, une quantité à-peu-près égale en 
poids d'alcool à 0,821. Il se produisait une chaleur violente. 
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* Fahrenheit fui U N des premiers qui reconnurent avec exacti
tude quelques-unes D T ' S propriétés remarquables de l ' A L C O O L : celui 
dont il fit usage était d'une pesanteur spécifique de 0,83.5, à la tem
pérature de q° centigr. Phil. Trans. 172^. X X X I I I , 114 . Fourcroy 
annonce que la pesanteur spécifique de l'alcool le plus complètement 
rectifié, est D E 0 , R 3 Q 3 , mais sans spécifier la température. L'extré
mité de l'échelle île l'iiydromètre de Keaumé, pour les esprits, ré
pond ( IVicholson's Table quarto Jour. I , 3c, ) à une pesanteur spéci
fique de 0 , 8 1 7 , à la température de l3° centigr.; ce qui peut être 
considéré comme excédant, la force de l'alcool employé. F.N Alle
magne, avant les expériences de Lowitz., l'alcool le plus fort semble 
R V O I R été à peine d'une pesanteur spécifique moindre de 0 , 821 à 
ao° centigr. ; et en Angleterre, il est ordinairement beaucoup plus 
faible - car le plus haut dfgré de l'hydromètre de Clarke indique 
nne force d'alcool d ' E N V I R O N o,834 , à la température d e — 1° centigr. 
Le docteur Lewis établit la pesanteur spécifique d-c l'alcool, le plus 
fur, à 0 , 8 2 a . Neuman's Chem. 

II plaçait alors la cornue sur un bain de sable, et après 

!
r avoir ajusté un récipient, il faisait bouillir la liqueur; 
e sel était dissous et formait, avec l'alcool, une liqueur 

épaisse. On mettait alors de côté la portion qui était passée 
dans le récipient, et ensuite on distillait le tout presque à sic-
cité par une ébullition ménagée. Il passait ainsi dans le ré
cipient de l'alcool d'une pesanteur spécifique de 0,792 à la 
température de 20° centig. 

2 . L'alcool obtenu par ces procédés est un liquide transpa- Propriété» , 

rent. incolore comme l'eau, d'une saveur forte et pénétrante, 
mais agréable ainsi que son odeur. Il produit, lorsqu'on l'a
vale, l'enivrement. Il diffère un peu dans ses propriétés sui
vant sa force; et comme ce liquide ne peut être entièrement 
privé d'eau par aucuns moyens connus, on peut le désigner 
par le nom à'alcool pur ou alcool absolu , lorsqu'il a été 
obtenu par le procédé de Lowitz ou de Richter. On considère 
que la pureté de l'alcool est altérée par l'eau lorsque sa 
pesanteur spécifique est plus élevée; et cette pesaDteur 
augmente d'autant plus, que ce liquide y est en plus grande 
proportion. L'alcool que les chimistes ont en général employé 
dansleurs expériences, est ce liquide impur, ou ce mélange 
d'alcool et d'eau ; et comme ils ont trop souvent négligé d'in
diquer la pesanteur spécifique de l'esprit dont ils faisaient 
usage, nous sommes encore en quelque sorte dans l'igno
rance des propriétés de ce liquide important*. 

3. L'alcool est parfaitement limpide et d'une fluidité re
marquable. II peut être exposé , sans perdre sa fluidité, à 
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' Annals of Philosophy. I, » i . 
• Phil. Trans. 1734 . XXXIII, 1. 
3 J m i r n . de Phys. 1785. 
< A n n . de Chim. ct Phys. 1, 2 1 8 . 

une température plus Lasse que toute autre substance connue. 
M. Waikcr d'Oxford réduisit un thermomètre à alcool à la 
température de 68° centigrades au-dessous de zéro, sans 
qu'il éprouvât aucun changement. Mais M. Hutton d'Edim
bourg annonça, en I8IO , qu'il était parvenu à faire geler 
l'alcool , en l'exposant à un froid de -— 79° centigrades. 
La pesanteur spécifique de l'alcool qu'il employait était de 
0,798 à la température de 16° centigrades. Il ajoute que 
l'alcool était partagé en trois couches : celle de dessus était 
jaune ; celle la plus au-dessous était de l'alcool. Il ne dit rien 
de la couche du milieu Mais comme M. Hutton a cru con
venable de faire un secret de son procédé , et que nul autre 
n'a pu réussir à produire tun aussi grand degré de froid, le 
ternie de congélation de l'alcool doit toujours être considéré 
comme n'étant pas encore connu. 

L'alcool est un liquide très-volatil. Fahrenheit trouva que 
de l'alcool, d'une pesanteur spécifique d'environ 0,820 , a la 
température de 1 6 0 centigr. , entre en ébullition , lorsqu'il 
est chauffé , à 8n° centig. *; lorsque sa pesanteur spécifique 
est de 0,800, il bout à environ 79°. Ace degré de chaleur, il 
prend la forme d'un fluide élastique, capable de résister à la 
pression de l'atmosphère , mais qui se condense de nouveau en 
alcool par l'abaissement de cette température. Dans le vide, 
l'alcool bout à i 3 ° centigrades , et présente les mêmes phé
nomènes ; de sorte que, s'il n'était pas retenu à l'état liquide 
par la force de pression de l'atmosphère , l'alcool existerait 
constamment sous la forme d'un fluide élastique , transpa
rent et invisible comme l'air. Lavoisier 3 examina le premier 
ce sujet avec beaucoup d'attention. Cependant le fait avait 
été connu lotig-temps auparavant. La pesanteur spécifique 
de la vapeur d'alcool est, suivant les expériences de Gay-
Lussac , de 1,6133 

S a m m b i n a i s o n A L'alcool a une forte affinité pour l'eau avec laquelle 
a.ec l'eau. y 1

 f • 
il peut se mêler en toute proportion. La pesanteur spéci
fique du mélange varie suivant la proportion des deux li
quides combinés ; mais , ainsi que cela a lieu dans presque 
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* Crell's An nuls. 1 7 9 6 , I , 2 0 2 . 

toutes les combinaisons, la pesanteur spécifique excède tou
jours celle moyenne des deux liquides avant leur union , et 
par conséqueni il y a pénétration mutuelle. Cette pénétra
tion, ou condensation , étant également susccplible de varier 
suivant les proportions des deux liquides , il en résulte que 
ce n'est que par l'expérience qu'on peut déterminer la pe
santeur spécifique de différens mélanges d'alcool et d eau. 
Les liqueurs spirittieuses du commerce n'étant autre chose 
que des mélanges d'alcool et d'eau , dans des proportions 
diverses, et leur force ne pouvant cire exactement évaluée 
que par leur pesanteur spécifique , il est extrêmement im
portant de pouvoir déterminer avec précision la proportion 
d'alcool contenu dans un esprit d'une pesanteur spécifique 

.comme;et comme celte pesanteur varie avec la température, 
il convient aussi de tenir également compte de la différence 
qui peut en résulter. 

L'importance d'une détermination précise de la propor
tion d'alcool contenu dans lout esprit d'une pesanteur spé
cifique quelconque, fut tellement sentie, que beaucoup de 
personnes s'occupèrent d'expériences propres à leur faire 
alteindre ce but; mais comme ces expériences furent faites 
avec de l'alcool de diveis degrés de force, il n'est pas aisé 
d'en comparer les résultats les uns aux antres. Nous avons 
déjà établi comme alcool pur, celui obtenu par le pro
cédé de Lowilz à une pesanteur spécifique de 0 , 7 9 1 , à la 

.température de 2 0 ° centïg. Ce chimiste mêla diverses pro
portions de cet alcool avec des poids donnés d'eau pure ; et 
après %l\ heures de repos de ces mélanges , il pritîapesan-
teurspécifique de chacun d'eiixà la température de ;o°centig. 
Ou trouve, dans la table suivante, le résultat de ces expé
riences : les deux premières colonnes indiquent les propor
tions ( en poids ) d'alcool et d'eau mêles ensemble , et la troi
sième, la pesanteur spécifique du mélange , à la température 
de 'AO" centigrades. Dans une quatrième colonne , que j'ai 
ajoutée à la table , je désigne cette même pesanteur spécifi
que à la température de 1 6 " centigrades , qui est celle qu'on 
considère ordinairement en À gleterre , comme température 
moyenne *. 
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LOO Patties 

A l c o o l . 

loo 
99 
98 
97 
9 6 
95 
94 
9 3 
qa 
9 1 

90 
89 
88 
87 
86 
85 
84 
83 
82 
81 
80 
79 
78 
77 
76 
75 
74 
73 
72 
7 1 

70 
69 
68 
67 
66 
65 
64 
63 
62 

E a u . 

I 

2, 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
i 3 

i 5 
16 

3 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2.6 

27 
28 

S 
3i 
32 
33 
34 
35 
36 
3 7 

33 

Pesanteur spéc. 

0,791 
794 
797 
000 
8o3 
8o5 
808 
811 
8 i3 
816 
818 
821 
8a3 
826 
828 
83i 
834 
836 
83g 
842 
«44 
«47 
849 
8 5 1 

853 
856 
8 5 9 

861 
863 
866 
868 
870 
872 
875 
877 
880 
882 
885 
887 

0,796 
7 y 8 
801 
804 
807 
809 
812 
8i5 
817 
820 
822 
8a5 
827 
83o 
832 
835 
838 
840 
843 
846 
848 
851 
853 
855 
857 
860 
863 
865 
867 
870 
871 
«74 
8 7 5 
879 
880 
883 
886 
889 
891 

100 Parties 

A l c o o l . ] 

61 
60 
59 
58 
57 
56 
55 
54 
53 
5a 
5 i 
So 
49 

ft 
46 
45 
44 
43 
42 
4 i 
40 

38 
3 7 

36 
35 
34 
33 
32 
3r 
3o 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 

Eau. 

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
5o 
5r 
5a 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
5 9 

60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
67 
70 
71 
n\ 
74 
75 
7 6 
77 

Pesanteur spec. 

0,889 
892 
89 Í 
896 
899 
901 
903 
9 o 5 
907 
909 
912 
914 
917 
919 
921 
923 
925 
927 
g3o 
g32 
934 
g36 
9 3 8 
94° 
942 
944 

SU 
g5o 
902 
954 
956 
9 5 7 
909 
961 
9 6 3 
g65 
966 
968 
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loo Parlies. 

, 

Alcool. E A U . 

22 78 
21 79 
20 80 
!9 81 
18 82 
»7 83 
16 84 
i5 85 
14 86 
i 3 87 
12 88 
I I 89 

Pesanteur spec. 

0,970 
971 
9 7 3 
974 
976 
977 
978 
980 
981 
9 8 3 
9«5 
986 

0,972 
973 
974 
9 7 5 

100 Parties 

/ - r 

k 
Alcoo l . E a u . BO® cent 

10 90 0,987 
9 9 1 988 
0 

9 3 
989 

7 9 3 
6 94 992 
5 9$ 994 
4 96 9 9 5 

3 97 997 
2 98 998 
1 99 999 

3 0 0 1 , 0 0 0 

Pesanteur spec. 

M. Tralles, de l'Académie de Berlin , publia en 1 6 1 1 * 
une série d'expériences faites avec beaucoup de soin sur ce 
sujet. La table qui suit en présente les résultats. Je les con
sidère comme méritant d'être généralement connus, quoique 
les expériences ayant été faites sur des volumes au lieu de 
poids, on ne doive pas s'attendre qu'elles soient aussi exactes 
que celles de M. Gilpin , que je donnerai à la suite. 

100 mesures Pesanteur 100 mesures P e w n t e o r 

cont iennent i p c c i i i q u e D i f f e r e n c e ) , cont iennent ipécifiqu» Di f férences . 

d'alcool • 16° centigr. d'alcool à 16 0 c en t igr . 

0 0,9991 9 0,98^9 12 
I 0,9976 i5 10 0,9857 12 
2 0,9961 i 5 I I 0,98^5 12 
3 0,9947 i4 12 0 9834 I I 

4 0,9933 i4 33 0,9823 I I 

5 0,9919 H 14 0,98 I Z I I 

6 0,9906 i 3 i 5 0 9802 10 
7 0,9893 i 3 16 0,9791 

0,9781 
I I 

8 0,9881 12 17 
0,9791 
0,9781 10 

Tibie 
de 1 cille s. 

*, Çilbert's Annaleu. XXXVIIJ, 3Cg. 
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35o C O M P O N E S C O 31 B U S T I L L E S . 

joo meiures 
con l i cnue i i t 

ib 
19 
20 
21 
2.2 
s.3 
24 
¿ 5 
26 
2 J 

28 
29 
¿ O 

3 i 
32 
33 
34 
35 
36 
3 7 

38 
3g 
40 
41 
42 
43 
44 

46 
47 
48 
49 
5 o 
5r 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
5 9 

100 mesures Fesanteur 

•pacif ique Difiere n r e s . cor, titm tren t auírifiriUJ Différence 

* 16° cenl igr . d ' a t e o o l á i 6 u c ea t igr . 

0,9771 10 f . O 0,9126 22 
0,9761 
0,9731 

I O 6l 0,9I0| 22 0,9761 
0,9731 I D 62 0,9082 22 
0,9741 I O 63 o, 9 ojg 23 
0,9731 I O 64 O , 9 D 3 6 23 
0,9720 11 65 0,9013 

0,8989 
23 

0,9710 10 66 
0,9013 
0,8989 

0,9700 10 67 0,896.1 24 
0,9689 I I • 68 o,8g41 24 
0,9679 10 69 0,8917 
0,9668 1 1 70 0,8892 25 
0,9607 1 I 7 1 0,8867 25 
0,9646 1 r 7 1 0,88^2 2.S 

0,9634 12 73 0,8817 25 
0,962.2 12 74 0,8791 26 
0,9609 i 3 75 0,8765 26 
0,9596 
0,9.^3 

i3 76 0,8739 26 0,9596 
0,9.^3 i3 • 77 0,8712 2 7 
0,9570 i3 78 o,H685 2 7 
0,9306 i4 79 o,8658 a 7 
0,9541 i5 80 o,8631 2 7 
0,9526 i5 81 o,86o3 28 
0,9510 16 82 0,8575 28 
0.9Í9 í 16 83 0,8547 28 
o,y47^ 16 84 0,85 : 8 2 9 

0,9461 17 8 5 ' o,8 t88 3o 
0,9444 17 86 0,8458 3o 
0,9427 17 87 0,8428 3 0 

o,94°9 18 88 0,8397 3 i 
0,9391 18 »9 o,8365 3 2 

0,937 ¡ 18 90 o,8332 , 33 
0,9354 J 9 9 1 0,8299 33 
0,933.) 19 9 2 0 826.0 34 
0,9315 20 

9 3 o,8i3o 35 
0,9295 20 94 

. 9 5 

0,8194 36 
0.927b 20 

94 
. 9 5 0,8137 

• Á P 

0,9204 21 96 0,8118 3 9 

0,9234 2 0 97 0,8077 4i 
0,9213 21 98 o,8o3í 43 
0,9192 22 99 0,7988 46 
0,9170 22 100 0,7939 49 
0,9148 22 
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L'idée des grands avantages qu'une méthode sûre et fa
cile d'appréciation du degré de pureté des esprits , devait 
présenter , sous le double rapport de l'intérêt du commerce 
et de l'amélioration du revenu public , n'échappa pas au gou
vernement anglais. Il chargea en conséquence sir Charles 
Blagden de s'occuper particulièrement de cet objet. Le détail 
de toutes les expériences qu'il fit à ce sujet fut publié dans 
les Transactions philosophiques pour iticjo-, et RI. Gilpin, 
à qui Blagden avait confié le soin de les continuer, y donna, 
en 179.4 , une suite de tables qui en présentaient les résul
tats. Dans celle que nous offrons ici, et qui en est extraite, 
se trouve la pesanteur spécifique de différens mélanges d'al
cool et d'eau , à des différences égales de température de 
3" centig., depuis celle de — i ° jusqu'à 41° centigr. L'alcool 
employé comme étalon , était d'une pesanteur spécifique de 
0,82.5 à la température de 16° centig., et composé , d'après 
les expériences de Gilpin , de 100 parties d'alcool de la 
pesanteur spécifique de 0,8 i4 , et de 4,5 parties d'eau. On 
voit, par une des tables précédentes , que l'alcool, de 0,825 
de pesanteur spécifique , contient 89 parties d'alcool pur , et 
11 parties d'eau. 
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Conformément aux lois de l'excise actuellement en vigueur 
eu Angleterre, le droit sur les esprits se perçoit à raison du 
volume, et sur l'évaluation d'un degré particulier de force, 
aiu|iul on rainette celle quelconque de tout esprit, au moyen 
de tables calculées à cet effet. Ou se sert, pour la vérification 
de ce degré déterminé de force, d'un hydromètrc très peu 
convenable, inventé par Clarke en l 7 3 o * , auquel depuis on 
a fuit plusieurs chaiigemens et pei-fectionneineus. L'usage de 
cet instrument avait consacré une espèce de langage vicieux, 
qui d'abord adopté par les commerçons, sembla s'être intro
duit, d'après eux, dans la rédaction des lois de l'excise. On y 
appelait esprit de preuve, et quelquefois esprit double, un 
mélange, à volumes égaux, d'alcool et d'eau. L'hydromètre de 
Clarke consiste dans une boule mince de cuivre, surmontée 
d'une tige unie et déliée. Au-dessous de cette boule est un 
bouton métallique destiné à maintenir l'instrument dans une 
position perpendiculaire; il est assez léger pour ne pas s'en
foncer dans l'alcool pur; il porte une marque sur le milieu de 
sa tige, et il est accompagné de petits poids, dout on le charge, 

Ïiourle mettre d'accord avec les températures différentes du 
iquide. Parmi ces poids, il en est un, étiqueté preuve, ajusté 

de manière qu'en le plaç.iot sur la tige avec celui qui corres
pond à la température, l'instrument descende dans le liquide 
jusqu'à ce que la inarque tracée sur le milieu de la tige se trouve 
exactement de niveau avec sa surface. 

On voit, par un acte du parlement d'Angleterre, passé en 
1 7 6 2 , que la pesanteur spécifique de l'esprit de preuve, à la 
température de 16" centig., devait être de 0,0,16; mais l'hy
dromètre de Clarke , cliargé des poids convenables, s'enfonce 
jusqu'à 1 indication de preuve dans des esprits d'une pesanteur 
spécifique de 0,920, à la même température; cette pesanteur 
spécifique serait, à cette température, suivant la table ci-des
sus deLowitz, de 0.9,17 pour un mélange, à poids égaux, 
d'eau et d'alcool pur, densité qui diffère très-peu de celle de 
la preuve légale. La preuve de Clarke consiste dans 4g parties 
d'alcool pur et 5 i parties d'eau. La presque coïncidence de 
ces nombres indique une très-grande approximation de la force 
réelle de l'esprit. Si Charles Blagden eût fait choix pour son 
alcool étalon de celui dont la pesanteur spécifique est de 0,000, 
il eût trouvé une pesanteur spécifique de l'esprit de preuve, 

* On t r o u v e la riremirre description d e c e t i n s t r u m e n t ¡ Phil. 
Trans. r j 3 o , T o i . X X X V I , p . 2 7 7 . 
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Décret. 
Un en deux. . 
Un en I rois. 
Un en quatre 
Un en cinq. 
Un en six. . 
Un eu sept. 
Un en huit . 

neuf. 
U n eu dix. . 
L u eu quinze, 
Un en vingt . 
Preuve . . . . 

pesanteur spé'aifiq, 

• 0,9644 
0 ,g543 

o,g458 
0 , 9 ^ 4 

o,g,3f)4 
0,9344 
0,9334 
0 ,9320 
0,9280 
0,(3265 
0,9200 

Degrés. 
Un à vingt. . 
Un à quinze. 
f n à dix . . , 
Un à neuf . . 
Un à huit . . 
Un à sept.. . 
Un à six . . . 
Un à cinq . . 
Un à quatre . 
Un à trois . , 
U11 à deux. . 

Peiantertr spécifier. 

0 , 9 1 6 2 
0 , 9 1 3 5 
0 ,9107 
0,9093 
0 , 9 0 7 ! 
0 ,9047 
0,9006 
0,8961 
0 , 8 9 1 3 
0 ,8817 
o,85go 

Degrés 
de 

rrjydrom«lr« 
dn Clarke. 

Alcool 0,8338 

* "Wilson's Tables , p. 1 6 . 
On pcui voir aussi, pour tous les dt-tails cjvri pre'ct-ilent. Tex Irait par 

moi j de L'ouvrage de Atkins et enrripe. Aim. de Chim. X L Y U I , p . 5. 
( JYote du Traducteur ) . 

qui se serait très-peu écartée Je celle de Clarté. Mais si, par 
esprit de preuve, on devait entendre des VOLUMES égaux d'al
cool et d'eau, comme c'était le cas sans doute, alors et la preuve 
légale et celle de Clarke s'éloignent beaucoup de la vérité. 

La force d'esprits, supérieure à celle de.PREUVE, et qu'on dési
gnait alors par la dénommât ion d ' e s p r i t s a » - D E preuve, se 
déduit à l'iiydroiiiètre de Clarke, du volume de l'eau à em
ployer pour ramener une quantité donnée de ces esprits à la 
force de celui de preuve. Ainsi, s'il faut une paitie d'eau pour 
en réduire 20 d'esprit, à la preuve, nn dira que cet esprit 
est d'un D vingt AU-dessus DE preuve. Il sera de même d'un 
à 1 5, à 10, à 5, à 2, etc., au-dessus de preuve, si cette môme 
quantité d'une partie d'eau est nécessaire pour la réduction à 
la preuve, de 1 5, 10, 5 et 2 parties d'esprit, et ainsi de suite. 

La force inférieure à celle de preuve, d'un esprit, que dans 
ce cas on appelait esprit SOUS preuve, s'évalue par la quantité 
d'eau qu'il aurait été nécessaire de lui enlever pour l'élever à 
la force de preuve; c'est-à-dire, que si de 20 parties d'un es
prit il en fallait retirer une d'eau pour lui donner la force de 
preuve, cet esprit s'appelait UN EN vingt SOIN preuve; il était 
d'un en quinze, en dix } en cinq , etc., SOUS preuve, si cette 
même quantité d'une partie d'eau devait être soustraite de 1 5 , 
1 o, 5, etc. , parties de l'esprit. 

On trouve, dans la table suivante ̂  l'indication, par l'hydro-
mètre de Clarke, de la pesanteur spécifique d'esprits de forces 
différentes à la température de 16° ceutigr. *. 
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T e m p . Fesantenr T e m p . Pesanteur 

d e g . cent- spécifïqne. deg. cent . spécifique. 

8,33 o , g i 4 8 8 17,78 
l8,33 

o , g o 7 4 i 
8,8g o , 9 i 4 4 S 

17,78 
l8,33 0,90697 

9 ,44 o , g i 4 c 3 .8,89 o,go65.3 
0,9060g 10, » 0,91359 ! 9 , 4 4 

o,go65.3 
0,9060g 

i o , 5 6 o , g i 3 i 4 20, a o , g o 5 6 4 
o , 9 o 5 i g 11 ,11 ,0,91269 20,56 
o , g o 5 6 4 
o , 9 o 5 i g 

11,67 d,91224 21,1 I o , g o 4 7 4 
12,22 0,91176 21,67 o , g o 4 a 8 
12,78 o , g i 134 22,22 o,go382 
i3,33 0,91090 22,78 o , g o 3 5 6 

i3,89 0,91046 23,33 0,90290 

i 4 , 4 4 o , g i o o 3 23,8g 
, 5 , » 0,90960 24,44 ° , 9 0 1 9 7 
i 5 , 5 6 °>9 Q 9'7 25, « o , g o i 5 i 
16,11 
16,67 

o , g o 8 7 3 25,56 0,90104 16,11 
16,67 0,9082g 36,11 o , g o o 5 8 
17,22 0,90785 26,67 0,90012 

T e m p é r â t . Pesanteur 

degr. ceot lg . ipécif igue. 

— 1,11 O,g22o6 
0,56 0,92l65 

. 0, » 0,92124 
- + o , 5 6 0,92082 

1,1 1 o,g2o4° 
1,67 o , 9 J 9 9 8 

2,22 o , 9 i g 5 6 
2,7« o,g<9'4 
3,33 0,91872 

o , g i 8 3 o 3,89 

0,91872 
o , g i 8 3 o 

4,44 0,91788 
5 , » 0,91743 
5 , 5 6 i 0,91702 
6,11 0,91609 
6 , 6 7 0,91616 
7,22 o ,g 15 7.3 

7,78 o ,g i53 i 

A c t i o n dei;.,;r 5. L'alcool, soit liquide, soit à l'état gazeux, n'éprouve 
" TOi'aicos" aucune action de l'air, ni du gaz oxigène, à des tem

pératures peu élevées; mais il n'en est pas de même lors
qu'on l'expose à une forte chaleur. Si on Fenfîamnie à l'air, il 

Pour éviter toute confusion dans la perception de l'impôt 
sur les esprits, on devrait le faire porter sur leur poids , et 
non sur leur volume. On le prélèverait alors d'une manière 
suffisamment exacte, soit en effectuant la pesée des esprits, 
soit en construisant des tables qui donnassent l'indication du 
poids, d'après le volume et la pesanteur spécifique. 

L'importance du sujet me détermine à donner ici une table 
de plus, à raison de son utilité.Cette table présente la pesanteur 
spécifique, à chaque degré de température, de — 1 , 1 1 à -4-
3 6 , 6 7 degrés centigrades (correspondant de 3o à Ho degrés 
Fahrenheit) , d'un mélange de 1 0 0 parties de l'alcool étalon 
de Gilpin, et 65,64^6 parties d'eau, en poids. Ce mélange 
constitue des esprits de 8 pour 1 0 0 au-dessus de preuve, 
suivant l'indication de rhydromètre de Sykes, ou de 1 à 1 0 
au-dessus de preuve par rhydromètre de Clarke. 
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1 IWr'm. Par. 1 7 8 1 , p. 4Q3-
• ]Nicholsnn's .Tnnrn. X X I , a63. 
3 Voyez ses Experiences et Observations sur divers objets dd 

physique, p . 1 ^ 3 . 
4 Cruikshanks, ]\icholsan's quarto Jour. V , 9o5. 
5 Brugnatelli, Ann. de Chim. X X I V , ji. CcLte expérience fut 

faite parBoyle . Voyez Shaw's Boyle. I l l , jgG, 

brûle avec une flamme bleue, et sans laisser de résidu. Boer-
have observa qu'en recueillant dans des vaisseaux convenables, 
la vapeur que produit cette combustion, elle n'est ttutre 
chose que de l'eau. Junker avait fait la même remarque; 
et Je docteur Black crut avoir lieu de présumer, d'après ses 
propres observations, que cette quantité d'eau obtenue, re
cueillie avec soin, excédait le poids de l'alcool consumé. 
Cette observation fut confirmée par Lavoisier, qui trouva que 
cette augmentation du poids de l'eau était deso , i43 environ*. 
Saussure le jeune a fait voir que 1 0 0 parties d'alcool aban
donnent, pendant leur combustion, i3a parties d 'eau 1 : ce 
qui est une preuve que l'alcool contient de l'hydrogène, ea 
proportion considérable, comme partie constituante. 

,Le mélange, dans des proportions convenables, de la va
peur d'alcool et de gaz oxigène, détone, lorsqu'on le prèV 
sente à une bougie allumée ou qu'on l'enflamme par l'étin
celle électrique, comme cela a lieu avec un mélange de gaz 
oxigène et hydrogène. Le docteur lngenhousz paraît être le 
premier qui ait observé ce fait, ou au-moins qui y ait été 
conduit par ses expériences sur l'éther 3 . La densité de la va
peur d'alcool est considérable; il exige, par conséquent, une 
grande quantité d'oxigène pour sa combustion. Les produits 
sont de l'eau, et de l'acide carbonique •. 

6. L'alcool n'agit que très-peu sur les combustibles sim
ples. Il paraît ne produire aucun effet sur l'hydrogène, le 
carbone, et le charbon. 

Il dissout un peu de phosphore à l'aide de la chaleur. Cet AICO0I 
alcool phosphorisé exhale l'odeur de gaz hydrogène phos- P h o > P t l o r é ' 

phoré. Lorsqu'on en verse un peu dans un verre d'eau, il se 
manifeste aussitôt une lumière vive qui produit des ondes 
agréables a la surface du liquide On ne peut remarquer ce 
phénomène, qui est dû à l'émission d'un peu de gaz hydro
gène phosphore , qu'en faisant l'expérience dans l'obscurité. 

L'alcool et le soufre se combinent, lorsqu'on les met A l c o o l su l furé; 
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1 IWem. Par. 1^58, p . 9. 
1 Elémens de Chimie de l'Académie de Dijon, I I I , a8j. Fourcroy, 

Connaissances chimiques. VIII , 
? Oehleii's J o u m . I l , 3^3. 

en contact à l'état de vapeur. Il résulte de cette combi
naison un liquide de couleur rougeâtre, qui exhale l'odeur 
d'acide hydro-sullurique. Le comte de Lauraguais forma 
le premier ce composé, en mettant des fleurs de soufre 
dans une large cucurbite de verre , au centre de laquelle 
il avait placé un vase de verre qui contenait de l'alcool. 11 re
couvrait ensuite la cucurbite de sou chapiteau, et distillait 
au bain de sable à une douce chaleur. Le soufre était volati
l isé , et l'alcool étant eu même-temps converti en vapeur, ces 
"vapeurs se rencontraient dans le chapiteau , s'unissaient, et 
passaient ensemble dans le récipient en une liqueur rouge *. 
Des chimistes avaient supposé que le soufre ne peut se dis
soudre dans l'alcool que par un procédé semblable ! ; cepen^ 
dant les dernières expériences de Favre semblent prouver le 
•contraire*. Il mit en digestion, pendant douze heures , une 
partie de fleurs de soufre dans huit parties d'alcool d'une 
pesanteur Spécifique de 0,837, à une chaleur trop faible pour 
faire bouillir le mélange. L'alcool se colora en jaune, et 
acquit l'odeur et la saveur de l'acide hydro-sulfurique. Il fit 
digérer ensuite pendant un mois, avec du soufre, et à froid, 
une autre portion de l'alcool dont il s'était servi pour la pre
mière expérience : et l'effet fut absolument le même. En fai
sant des essais avec de l'alcool de pesanteurs spécifiques 
variant, dè 0,817 à 0,867, il trouva que l'énergie de son 
action augmente en raison de sa force. 

L'alcool sulfuré, préparé par la méthode du comte de Lau
raguais, contient environ 0,0166 de soufre qu'on en préci
pite par l'eau. 

7. L'alconl dissout très-facilement les alcalis fixes,avec les
quels il forme ainsi une liqueur acre , de couleur rougeâtre. 
Ce n'est que de celte dissolution, qu'on peut obtenir ces alcalis 
à l'état de pureté. On en dégage l'alcool par la distillation. Jl 
paraît cependant qu'il est eu partie décomposé; mais on n'a 
pas examiné avec assez d'attention la nature des produits. 
L'ammoniaque se combine aussi avec l'alcool à l'aide de la 
chaleur; mais, à une température un peu au-dessous de celle 
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D E I ' A L C O O L . 361 

du terme de l'ébullition de l'alcool, l'ammoniaque se sépare de 
la combinaison à l'état de gaz , eu enlevant cependant avec 
lui un peu d'alcool en dissolution. 

8. De toutes les terres, la barite et la strontiane sont Tend, 
les seules sur lesquelles l'alcool exerce quelque action. Il 
peut absorber jusqu'à une quantité, à-pen-ptès éi,ale à son 
propre poids, de deutoxide d'azote, qu'il retient avec une 
telle énergie, qu'on ne peut plus ensuite en séparer par la 
chaleur ' . 

9. Les acides snlfurique et nitrique décomposent l'alcool. Acid«. 
Mais toiw les autres sont solubles dans ce liquide, excepté 
les acides métalliques et l'acide phosphorique. 

10. L'alcool peut dissoudre un grand nombre de snb-
stances salines. Leur proportion de dissolubilité dans ce 
liquide se trouve indiquée, pour la plupart d'entre elles, 
dans les tables suivantes *. 

T A B L E 

Substances dissoutes en grandes quantités. 

N O M J S " 

D E S S U B S T A N C E S . 

T F . M F E R A T D R E 

( C E U T J G R A D E ) . D ' A L C O O L , D I S S O L V E N T : 

Nitrates, de cobalt * . . . 
de cu iv re* . . . 

• d'alumine *.. . 
• de chaux**... 

de magnésie*.. 
HydrocLlor. T de zinc*. 

d'alumine *.. . 
•—• de magnésie*. 

de 1er* 
• de c u i v r e * . . . 
Acétates, de plomb*. . 
•— de cuivre § . . . 

A T . . tde z i n c * . . . 
N. t . aU» d e f e [ . 

d e c 0 m P O S C S - / d e bismuth*. 

I 2 ° , 5 o 

I 2,5o 
1 2,5o 

» 
82,5o 
1 2,5o 
12,5o 
82,50 
82,50 
82,50 

88 
a 

2 4os l r ' ' " -
240 
24° 
3oo 
694 
3 4 0 

240 
i 3 i 3 
24" 
24» 
a4o 

1 Priestley. I , 37g. 
• JMorveau , Journal de Plays. 1785, 
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36as · C O M P O S A S C O M B U S T I B L E S . 

T A B L E I I . — Substances dissoutes en petites quantités. 

N O M S 

D E S 6 U B 5 T A S C E S . 

Hydrochlorate «le chaux. *. . . . 
Nitrate d'ammotiiaque* 
Perclilorure de mercure* 
Acide succinique * 
Acétate de soude * 
Nitrate d'argent * . 
Sucre raffiné * 
Acide borique * 
Nitrate de soude * 
Acétate de cuivre* 
Hydrochlorate d'ammoniaque * 
Sur-arseniate de potasse * 
Oxalate de potasse* 
Nitrate de potasse * 
Hytlroehlorate dépotasse * . . . . 
Arseniate de soude * 
Oxide blanc d'arsenic* 
Tartrate de potasse* 
Nitrate de plomb % 
Carbonate d'ammoniaque § 

Ï^Q P A R T I E S 

d'alcool bouillant 

dissuivent : 

2l4 
2 1 2 

177 
1 1 2 ' 

Î O O 

48 

18 
17 
9 
7 
5 
5 
4 
3 
1 

TA B L E I I I . — Substances insolubles dans l'alcool. 

Sucre de lait.* 
Borax. * 
Tartrate acide potasse. * 
Alun.* 
Sulfates, d'ammoniaque.' 

de chaux.* 
de banLe. § 
de fer. * 
de cuivre.* 
d 'argent. * 
de mercure. * 

„ de z inc* 

Sulfates, Se potasse. * 
de soude. * 
de magnésie.* 

Sulfite de soude. 
Tartrate de soude et de po

tasse. 
Nitrate de mercure.* 
Chlorures, de plomb. * 

d'argent.* 
Hydrochlorate de soude. * 
Carbonates, de potasse. 

de soude. 
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Ces expériences furent principalement faites par Macquer 
et Wenzel *. La pesanteur spécifique de l'alcool qu'employa 
Macquer, était de 0,840. Wenzel n'indique pas la densité du 
sien; mais comme il le compare à celui de Macquer, il y a lieu 
de présumer qu'il était à-peu-près de la même force. Comme 
la dissolubilité des sels est relative au degré de force de l'al
cool employé, les expériences de Macquer et de Wenzel 
ont le défaut de présenter des résultats qui ne se rapportent 
qu'aux effets de l'action de l'alcool d'une densité particulière. 
Kirwan a en partie suppléé à cette imperfection, par la 
table suivante, construite d'après ses propres expériences *. 

• Verwandtschaft, p . 3oo. La dissolubilité de tous les sels mar
qués * , fut reconnue par W e n z e l ; celle des sels avec les signes * * t 

par Macquer; et par Wither ius , celle de ceux désignés par tj. 
" On minerai W a t e r s , p . 3^4· 
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S E L S . 

A L C O O L D E 

S E L S . 

0,900 0,872 0,848 o,834 0,817 

Sulfate Je soude . . . 0, o 5 0, °. 

Sulfate de magnésie. . 
> 7 0, 0, °, 

Nitrate de potasse. . . 2, 7G 
I I 0, 0, 

.Nitrate de soude. . . . i o , 5 o 6, o,38 °> 

Hydrocli . de potasse. . 1 , 6 6 o,38 0, 

Hydroch. de soude. . 5,8o 3 , 6 7 
o,5o 

Hyd. d'ammoniaque.. 6,5o 
4 , 7 3 A I , 5 o 

Hyd. de magnésie, 
desséché à 4 g 0 cent . . 

21 , Î 5 23,75 36,25 5o, 

Hydroch. de barite. . » 0,29 0,185 0,09 

Idem cristallisé. . . . I , 5 6 I ,43 o,3 2 0,06 

Acétate de chaux.. . . 2,4o 4,12 4 , 7 5 4,88 

i H m m e Lorsqu'on brûle de l'alcool, qui contient certaines suh-
L I Î Î . R

 d " stances salines en dissolution, il arrive souvent que sa flamme 
est d'une teinte diversement colorée, suivant le corps. Ainsi, 
le nitrate de strontiane la rend pourpre; l'acide borique, et 
les sels cuivreux , verte; l'hydrochlorate de chaux, rouge; le 
nitrate de potasse et le perchlorure de mercure, jaune. 

Solubilité des sels dans 100 parties d'alcool de densités 
différentes. 
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i i . Les chimistes furent d'opinions différentes sur la 
nature de l'alcool. Stahl le considérait comme étant composé 
d'une huile très-légère, unie, par le moyen d'un acide, à une 
certaine quantité d'eau. Suivant Junker, c'était une combi
naison du phlogistique avec l'eau, à l'aide d'un acide. Car-
theuser assurait, d'un autre côté, que l'alcool ne contenait 
point d'acide, et qu'il ne consistait que dans le phiogistique 
pur, et l'eau. Mais ces hypothèses n'étaient encore que de 
simples assertions, qu'aucune preuve quelconque n'appuyait, 
lorsque Lavoisier entreprit le premier l'analyse de l'alcool. 
Il lit brûler une certaine quantité d'alcool, d'une pesanteur 
spécifique de 0,820,3, dans une cloche de verre, sur le mer
cure, et remplie de gaz oxigène; il calculait les parties con
stituantes de l'alcool, d'après la quantité de gaz oxigène 
consumé, et celle de 1 acide carbonique formé par la com
bustion d'un poids donné d'alcool '. Mais les résultats qu'il 
obtenait en procédant ainsi, ne pouvaient être exacts, parce 
qu'il s'évaporait de l'alconl qui ne brûlait pas, et qu'il n'avait 
aucun moyen de déterminer la proportion de cette quantité 
sur celle totale de l'alcool mis en expérience. Théodore de 
Saussure reprenant, en 1807 , la recherche de la compo
sition de l'alcool, essaya la méthode de Lavoisier. Il fit déto
ner un mélange de vapeur d'alcool et de gaz oxigène par 
l'électricité ; mais le procédé dans lequel il eut la plus grande 
confiance, fut celui qui consistait à décomposer l'alcool, en 
le faisant passer à travers un tube de porcelaine rouge de feu, 
et à analyser le gaz qui était produit *. Les résultats qu'il 
obtenait par ces procédés, différaient considérablement les 
uns des autres. Les siens se rapprochaient plus sans doute 
de la vérité que ceux de Lavoisier, pareeque depuis l'époque 
où ce savant s'était occupé de ses expériences, l'art de l'ana
lyse avait fait des progrès considérables. Mais les résultats de 
Saussure ne pouvaient encore être considérés que comme 
des approximations. Il porta de nouveau son attention 
sur ce sujet en 1 8 1 3 , et publia une nouvelle analyse de 
l'alcool, qu'on peut considérer comme se rapprochant tout 
aussi près de la précision, que l'état présent de la science 
pourrait l'admettre. Il employait, pour son analyse, de l'alcool 
d'une pesanteur spécifique de o,b'3oa à la température de 

' M cm. Par. 1781 . 
• Kicholson's Journ. X X I , aa5. 
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Hydrogène '3 ,70 
Carbone 51,98 
Oxigène 34,32 

100,00 
Ou bien, la composition peut être établie ainsi : 

Gaz hydrogène percarboné 61,63 
E a u 58,37 

100,00 
Si nous le supposons composé d'un volume de gaz hydro

gène percarboné et d'un volume de vapeur d'eau réduits à 
I volume, sa pesanteur spécifique, à l'état de vapeur, 
sera exactement égale à la pesanteur spécifique de ces deux 
fluides élastiques ajoutés ensemble. Or , la pesanteur spéci
fique de ces corps, est : 

Gaz hydrogène percarhoné °,974 
Yapeur d'eau 0,625 

170 centig., obtenu par rectification d'esprits ordinaires. C e t 
alcool était un composé de j 3,8 eau et 86 , 3 de l'alcool absolu 
de Richter; la composition de cet alcool absolu était donnée 
par la soustraction de l'eau, des produits obtenus. Sa mé
thode d'analyse consistait à faire passer l'alcool à travers un 
tube de porcelaine rouge de feu, et de là dans un tube de 
verre d'environ a mètres de long, entouré de glace. Tous 
les produits étaient exactement recueillis et pesés; il se dé
posait un peu de charbon dans le tube de porcelaine, et une 
très-petite portion d'huile dans le tube de verre. L'eau con
densée s'élevait aux 0 , 2 2 4 de l'alcool faible employé, et 
cette eau contenait les o,oo35 de son poids d'alcool absolu. 
Le gaz combustible pesait 5p, grammes (le poids de l'alcool 
faible employé était de 81 grammes), et il y eut une perte 
d'environ 4 grammes. Le gaz ayant été brûlé dans un eudio-
mètre avec du gaz oxigène, les produits de la combustion 
furent de l'acide carbonique et de l'eau. Il fut consumé 3 vo
lumes de gaz oxigène, par 2 volumes de gaz carbonique 
produit. Or, c'est la propriété du gaz hydrogène percar-
toné ; d'où il suit, que le gaz est précisément le même dans 
sa composition, comme s'il était un mélange de vapeur d'eau 
et de gaz hydrogène percarboné. Le résultat de l'analyse fut, 
que l'alcool absolu de Richter est un composé de 
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DES É T H E R S . 

Et la pesanteur spécifique de la vapeur d'alconl est déter
minée par Gay-Lussac à 1 , 6 1 33 , ce qui coïncide presque 
avec le résultat précédent. Dans cette supposition, la com
position de l'alcool sera; 
Gaz hydrogène percarboné. 29,72 62,2 100 I , 8 5 I 
Yapeur d'eau 18,062 37,8 60,77 > 5i25 

D'où il suit, que c'est un composé de a atomes de gaz 
hydrogène percarboné et de 1 atome d'eau; de sorte qu'on 
peut établir la constitution de l'alcool, ainsi qu'il suit, savoir: 

3 aiômes hydrogêne ZRZ O , 5 J 5 

2 atomes carbone — i,5 
1 atome oxigène = 1 , 0 

2,8 7 5 

Ainsi c'est un composé de 6 atomes, et le poids d'une de 
ses molécules intégrantes est 2,870. 

C H A P I T R E I I . 

Des Ethers. 

L O R S Q U ' A P U È S avoir mêlé l'alcool avec différens acides, on 
soumet le mélange à la distillation, on obtient un liquide ar
dent, éminemment volatil, se dissolvant imparfaitement dans 
l'eau, auquel on a donné le nom A'é'ker. Comme les propriétés 
de ce liquide varient suivant l'acide employé, on distingue 
chaque espèce dether ,en ajoutant à ce nom celui de l'acide 
dont on s'est servi pour le former. Ainsi, par élher sulfu-
rique, on désigne félher produit avec l'acide sulfurique. 
Les dénominations A'éther nitrique, A'élher hydrochlorique r 

A'éther acétique, indiquent également les éthers obtenus avec 
les acides nitrique , hydrochlorique et acétique. Nous con
naissons actuellement sept espèces différentes d ethers, sa
voir : 

1. L'éthersulfurique. 5. L'étlierhydriodique. E'pècts. 
2 . L'éther nitrique. 6. L'éther acéiique. 
3. L'éther cldorique. 7. L'éther formiijne.' 
4 . L'éther hydrochlorique. 

Nous allons examiner chacune de ces espèces d'éthers dans 
les sept sections qui vont suivre. 
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S E C T I O N P R E M I È R E , 

De FTther sulfurique* 

O N trouve dans la pharmacopée de Valerius C o d u s , pu
bliée à Nuremberg vers Tan i54o , la description d'une mé
thode de préparation de l'éther sulfurique. C'est de là que 
Conrad Gesner la transcrivît dans son Thésaurus Evonymi 
de remediis sec relis, qui parut en i55a 7 où il donne à cette 
substance le nom ftoleum vitrioli dulce*. Elle paraît avoir 
été connue, quoique ce ne fut pas dans son état de pureté, de 
Basile Valentin et de Paracelse ; mais je n'ai pu en retrouver 
aucunes traces' dans les écrits des chimistes publiés jusqu'à 
la fin du dix-septième siècle , si -ce n'est cependaut dans ceux 

1 Pour peu qu'on considère Ja formule donnée par Gesner , pour 
la préparation de cet. oleum vitrioli dulce , on se convaincra facile
ment que cette liqueur différait de celle des acides dulcifies des mo-* 
dernes , et qu'elle devait être un mélange ftalcool ¡ tV ether et à^huile 
douce du vin. Voici le passage de Gesner, tel qu'il a été cité par 
Hoflmau : Recipe vini ardentis acerrimi at ter sublimali, uncías 
quinqué, oìei vitrinli austeri tantumdem , misce in venetiano vitro , 
et pone in cucurbilam parvam angusto orificio, et ¿uto óptimo orifi-
cium claude, dimiite ita per integrum mensem aut duos. Deindè 
efunde in cucuròitam r cui sii immediate annexant alumbicum, cu jus 

Jiguram subjiciemus , pone deindè in parvarn fornacem, ac dimìdiam 
ejus partem ciñere obrue, postea applica recipieniem et lulo junctu-* 
ram claude diligenter, et cxirake uncías sex vini ardentis quas inf'u-
disti. Ut vero tutius hocJiat} pone in balneum mar'tœi sic solum vinum 
absque oleo ascendet. Cum extraxeris autem per balneum ir/jusas 
uncías sex vini usti, pone id, quod residuum est y in fornacem , ut 
arena mediam cucúrbitas partem atiingat, ac novo et vacuo reci
piente coque non magno applicato, luto juncturam diligenter claude. 
accende deinde modeslum ignem s et sensim extrahe omnem humi-
ditatem qua? relieta est in cucurbita f donee nihil humidi am pli us in 

fundo apparent ; adltibita semper maxima cura et diligentia, ut 
ignem ita mndereris, ne ebulli at usque ad alümbici canalem. IS am si 
nunc ebullitio atti gerii, sedare non potes, ñeque prohib efe , quin in 
recepì aculum egre,ü.Laiurt ac lolum oleum perdat ; s o let enimjaUllime 
ebulíire. Turn videbis duo contineriin co 7 aqueum videlicet humorem 
ac pinguem ; hcgregabis vero unum ab altero statim, ita ut nihil 
aqueum in oleo relinqualur, nam aqua illa oleum carrumpit ; tegre-
gatum oleum usui reserva. 

• Le oleum vitrioli dulce de Lemerij par exemple, est très-difFé-
reni de celui décrit par Gesner. ( Voyez sou cours de Chimie, 
p . Scia. ) 
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rie M. Bojle. 11 paraît en effet évident, d'après différens 
passages de ses écrits, qu'il avait connaissance de l'éther sul
furique, quoiqu'il n'y en fasse pas une mention particulière 1. 
Mais ce fut à l'occasion d'un mémoire inséré dans les Tran
sactions philosophiques pour 1 7 ^ 0 , par un Allemand qui 
s'appelait Frohenius, mémoire dans lequel se trouvaient expo
sées ses propriétés les plus remarquables, que l'attention des 
chimistes se porta, pour la première fois, sur cet intéressant 
liquide*. Ce fut pour la première fois aussi que , dans ce 
mémoire de Frobenius, il reçut de lui le nom A'éthcr. Les 
chimistes allemands le distinguèrent long-temps par celui de 
naphtlia. 

1. L'éther sulfurique se prépare ordinairement de la ma- Préparai™, 

nière suivante 3 . Après avoir mis dans une cornue parties 
égales d'alcool et d'acide sulfurique, on y lute un large réci
pient qu'il convient d'entourer de glace, ou au moins d'eau 
froide. On chaulfe ensuite, et dès que k mélange commence 
à bouillir, l'éther passe, se condense et coule en larges stries 
le long des parois du récipient. Lorsque la quantité de ce 
liquide passé dans le récipient s'élève à environ la moitié de 
l'alcool employé, il faut arrêter l'opération. L'éther, ainsi 
obtenu, n'est pas parfaitement pur; il contient presque tou
jours un peu d'acide sulfureux. 

On appelle rectification de l'éther la séparation de ce 
liquide d'avec l'acide sulfureux qui y est mêlé. La méthode 
dont on se sert ordinairement à cet effet, et je peux ajouter 
la meilleure , est celle de VVoulf. Dans un flacon, aux trois 
quarts plein du liquide éthéré impur, on ajoute un peu d'eau 
et une portion de chaux éteinte. Ou agite fortement le flacon, 
et on ne le débouche qu'après l'avoir tenu pendant quelque 
temps dans l'eau. Sj l'odeur d'acide sulfureux n'a pas entiè
rement disparu, on ajoute un peu plus de chaux, et on agite 

• Shaw's, Tïoyle. 1 , 53o ; et I , 26g. On y décrit en détail la pré
paration de Tctlier, et quelques-unes de ses propriétés les plus re
marquables. 

a Phil. Trans. XXXVI , a83. Ce mémoire n'est gurre autre chose 
qu'une rapsodie dans le s u l e d e s alchimistes. Il se termine par une 
note de IVI. Godtrey ( Hanfcwitï}, préparateur de M Bovle , faisant 
mention d'expéilences faites autrefois sur ce liquide par M. Boyle et 
sir Isaac Newton 

* I.e procédé de Frohenius a été publié, pouT la première fois , 
dans les Trans. Phïl. Vol. X L I . 
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de nouveau. On continue ainsi jusqu'à ce que l'odeur soit 
entièrement détruite. On décante alors la liqueur éfhérée dans 
une cornue, et on la distille'. 

Cependant l'éther, lors même qu'on en a séparé ainsi tout 
l'acide sulfureux qui pouvait s'y trouver mêlé, n'est pa3 
encore parfaitement pur. Il y reste un peu d'alcool, dont 
étaient imprégnées les premières portions du liquide passé à 
la distillation du mélange d'acide sulfurique et d'alcool ; et, 
en effet, l'éther ordinaire est un mélange d'éther et d'alcool. 
On parvient à débarrasser l'éther de ce dernier liquide en le 
mêlantavec de l'eau ,e t en distillant à une très-douce chaleur. 
Mais M. Lowitz, après avoir observé que cette méthode ne 
réussit pas complètement, indique le procédé à l'aide duquel 
il se procura de l'éther beaucoup plus pur qu'on ne l'avait 
obtenu jusqu'alors par tout autre moyen. Dans 16 parties 
d'éther d'une pesanteur spécifique de 0 , 7 ^ 5 à la température 
de 1 6 0 centig., il projetait du sel de tartre, tartrate acide 
de potasse, desséché et en poudre , jusqu'à ce que les der
nières portions ne fussent plus mouillées par la liqueur. Après 
avoir laissé le mélange en digestion , il en retirait l'éther. Sa 
pesanteur spécifique n'était plus que de 0 , 746 . Il avait été 
ainsi dépouillé de l'eau qu'il contenait. Pour en séparer l'al
cool, il ajoutait, de la même manière, du chlorure de calcium 
en poudre au liquide, tant qu'il en pouvait dissoudre. Par le 
repos, ce mélange se séparait en deux portions, dont l'une, 
qui était l'alcool tenant le sel en dissolution, occupait la partie 
inférieure du vaisseau, et l'autre, qui était l'éther, surnageait, 
Cette portion de liqueur à la surface, étant séparée de celle 

3ui était au-dessous, sa pesanteur spécifique se trouvait ré-
uite à celle de o,632, à la température de 1 6 0 centig. Cet 

éther était donc beaucoup plus pur qu'aucun de ceux déjà 
décrits par les chimistes, puisqu'on n'avait jamais pu s'en, 
procurer d'une densité moindre que celle de 0 , 7 2 5 · . L'éther,. 
ainsi préparé, contient un peu du sel employé, dont on le 
dépouille entièrement par la distillation -, mais alors sa pe
santeur spécifique augmente ; ce qui paraît provenir de ce 
que la portion la plus pure de l'éther passe à l'état de fluide 
plastique. Théodore de Saussure purifiait l'éther à-peu-prè* 

« Proust , Atin. de Chim. X L I I , 2 5 6 . 
» JLcrwitz, Cr-eH's Aria. 1796 . I , 4aS* 
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de la même manière , si ce n'est qu'il le distillait sur le chlo
rure de calcium. 11 l'obtenait ainsi d'une pesanteur spécifique 
de 0 , 7 1 5 5 , à la température de 20 0 centigrades. 

a .L 'é ther , purifié de cette manière, est un liquide lim- ProPrt<t*v 

pide, incolore , t rès-odorant , d'une saveur chaude et pi
quante. Il est tellement volatil qu'on peut à peine le trans
vaser sans qu'il s'en perde une portion considérable , par 
évaporation. Exposé à l'air, il disparaît dans un instant, et 
produit, en s'évaporant ainsi, un très-grand degré de froid. 
S i , après avoir entouré de linge un vaisseau de verre con
tenant de l'eau , on le plonge deux ou trois fois dans l'éther, 
en laissant à chaque fois l'éther qui mouillait le linge 
s'évaporer, l'eau dans le verre se gèle. L'éther entre 
en ébullition, à l'air, à 37° centig., et dans le vide, à— 29· 
centig. Il existerait donc toujours à l'-état de gaz, s'il n'était 
pas maintenu à celui de liquide par la pression de l'atmos
phère. 

Lorsqu'on met un peu de ce liquide dans une fiole de verre , 
à l'air, il prend aussitôt la forme gazeuse; mais sa vapeur> 
déplaçant une portion considérable de l'air de la fiole, elle ne 
se dissipe pas très-promptement. Ingenhousz a fait voir que la 
pesanteur spécifique de cette vapeur est très-considérable ' · 

Dalton trouva cette pesanteur spécifique de 2 ,25, celle de 
l'air étant 1. Gay-Lussac a déterminé depuis, avec beaucoup 
plus de soin, la pesanteur spécifique de cette vapeur. Elle 
est, d'après ses expériences, de z,586o , celle de l'air étant 
1 ". Cette détermination excède d'environ £ celle établie par 
Dahon. 

L'éiher, exposé à un froid de — ¿±3° centig., se gèle et 
cristallise3. 

3. L'air atmosphérique ni le gaz oxigène ne produisent 
aucun elfet sur l'éther, si ce n'est à de hautes températures. 
L'éther est excessivement inflammable. Lorsqu'on rallume à 
l'état de vapeur, il brûle très-rapidement avec une belle 
flamme blanche, et en laissant quelques traces de charbon. Il 
se produit, pendant cette combustion, de l'acide carbonique. 

1 Voyez ses Expériences ncmvelles , p . 180. 
• Atin. de Chim. et Phys . I , ai8. 
* Fourcroy et Vautjuelin, A un. de Ckiia. X X I X , 28g. 
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Quelque bien rectifié qu'ait été l'éther, il donne toujours des 
indices d'acide sulfurique 1. 

Lorsqu'on fait passer de l'éther dans un gaz quelconque sur 
le mercure, il double toujours le volume de ce gaz, ainsi qn» 
Priestley l'observa le premier. Si on présente , à une bougie 
allumée, du gaz oxigène ainsi dilaté par l'éther, il brûle avec 
une grande vivacité et sans.qu'il se produise de détonation; 
mais si on mêle une partie, en volume, de ce gaz oxigène, 
dilaté par l'éther, avec trois parties de gaz oxigène pur , et 

au'on allume le mélange, il se fait une explosion violente, 
ont les produits sont de l'eau et deux parties et demie 

d'acide carbonique Cruickshauks, à qui nous sommes 
redevables de cette intéressante expérience , trouva qu'une 
partie de la vapeur d'éther prend 6,8 parties de gaz oxigène 
pour le consumer complètement; et il estima,.d'après les pro
portions relatives des deux produits, que dans l'éther le car
bone est à l'hydrogène * I 5 * 1 . 

Suivant Dalton, une partie d'éther, en poids, exige pour 
sa combustion trois parties d'oxigène; les produits sont i ,7 5 
parties d'eau et 2 , a 5 parties d'acide carbonique 3 . Saussure 
jeune a essayé dernièrement de reconnaître les parties con
stituantes de l'éther en mêlant ensemble une quantité connue 
de vapeur d'éther avec le gaz oxigène, en faisant détoner 
le mélange et en estimant les proportions d'oxigène consumé 
et d'acide carbonique formé. Le résultat de ses expériences 
donne, pour la composition de l'éther: 

Hydrogène i4 i4° 
Carbone 6 7 , 9 8 

Oxigènp ' 7 , 6 2 

100,00 

Or, ces proportions équivalent à 

Gajs hydrogène percarboné. 80,o5 100 
Eau K . M P 25 

1 0 0 , 0 0 * 

' Schéele, I I , 1 0 8 . 
* Cruirkshanks , Nicholson's Jour. V , ao5. 
1 ïïew System pf Chemical Philosophy. I , cj5, 
* A U N A L S O F P T U L O S O P H Y . I V , 40. 
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Il paraît, d'après celte analyse, que 1 ether est composé, de 
4 parties en poids de gaz hydrogène percarboné et de i partie 
d'eau. Or , comme le poids d'un atome de gaz hydrogène per
carboné est 0,875 et celui d'un atome d'eau 1 , 1 2 5 , le plus 
petit nombre d'atomes de ces corps respectifs, en concor
dance avec la composition précédente, est 5 atomes de gaz 
hydrogène percarboné -+- 1 atome d'eau. Dans cette suppo
sition, la constitution de l'éther sulfurique sera : 

6 atomes hydrogène ^ z= 0,75 
5 atomes carbone = 5,75 
1 atome oxigène = 1 

5,5o 

De sorte que le poids d'une molécule intégrante d'éther est 
5,5, et quece composé n'estpas formé de moins de i2atômes. 
Je pense qu'il est plus probable que l'éther sulfurique con
siste dans 4 atomes de gaz hydrogène percarboné et 1 atome 
d'eau. Alors sa composition serait : 

Gaz hydrogène percarboné. 3,5 . . . 100 
Eau i , i 2 5 . . . 3a,«4 

4,625 

Le poids d'une molécule intégrante de cet éther serait 
4,6a5 , et il consisterait dans 10 atomes, savoir : 

5 atomes hyd rogène . . . . = o ,6î5 
4 atomes carbone = 3,000 
1 atome oxigène r = 1 , 0 0 0 

4,6a5 

Ingenhousz reconnut le premier que la vapeur d'éther 
détone avec l'air atmosphérique et le gazoxigène. Le détail 
de son expérience fut d'abord publié dans une lettre au doc
teur Priestley, dans un des volumes de l'ouvrage de ce savant 
sur l'air, et aussi dans le volume soixante-neuf des Transac
tions philosophiques. Sa manière d'opérer était extrêmement 
simple. 11 suffit de laisser tomber une seule goutte d'éther 
dans un flacon contenant environ 164 centim. cubes d'air, 
pour donner à cet air la faculté de détoner. Si l'on met trop 
d'éther dans le flacon, la propriété est détruite et la détona-
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tion n'a plus lieu. La même expérience réussit avec le gaz 
oxigène *. 

Ariion Lorsqu'on fait passer à travers un tube de porcelaine rouge 
ic u «haieur. j e f e U i t j e l'éiher à l'état de vapeur, ce liquide est complète

ment décomposé, et il se produit une grande quantité de gaz 
hydrogène carboné 1 . Saussure jeune a dernièrement répété 
l'expérience avec précision. Il fit passer i io3 parties de va
peur d'éther à travers un tube de porcelaine rouge de feu. 
Les produits furent 5,a5 parties de charbon dans le tube; 3 
parties d'une huile volatile cristallisée en écailles minces et 
ayant l'odeur du benjoin; 43 parties d'une huile volatile à-
peu-près noire, en partie fluide, et en partie ayant la consi
stance du miel ; 3 parties d'eau et cj48 parties de gaz hydro
gène carboné. La perte, s'élevant à 100,7 ^ parties, était prin
cipalement due à un dégagement d'huile à l'état de vapeur 3 . 

4. L'éther ne se combine point avec l'eau. Lorsqu'on agite 
ensemble ces deux liquides, ils se séparent de nouveau par le 
repos; mais l'eau retient une portion de l'éther, et de son côté 
l'éther reste uni à une portion de l'eau. On voit, par les expé
riences du comte de Lauraguais, que dix parties d'eau en 
prennent une d'éther +, L'alcool, d'un autre côté, s'unit à l'é
ther en toutes proportions. 

Dissout 5. Le phosphore et le soufre sont les seuls corps combus-
je phosphore. j j j 1 | g s sjmples sur lesquels l'éther semble avoir quelqu'acfion. 

L'éther peut dissoudre le phosphore en petite proportion. 
Le liquide est transparent; mais en ajoutant un peu d'alcool, 
il se trouble et devient laiteux. Ce phénomène fournit le 
moyen de s'assurer si l'éther contient de l'alcool 5. 

E t ie .outre. On avait supposé, d'après les expériences du comte de 
Lauraguais, que l'éther ne pouvait agir sur le soufre, que 
dans le cas seulement où l'une et l'autre substances étaient à 
l'état de vapeur; mais Favre a fait voir qu'en mettant des 
fleurs de soufre en digestion dans l'éther à froid, ce liquide 
5e chargeait d'un peu de soufre, et que cette faculté dissoK 

1 Ingenhouss'z "Experiences, p . 1 7 1 . 
* Chimistes hollandais. Jour, de Phys . X L V , 1 8 4 . 
3 INicholson's Journal. XXI , 3a3. 
4 Mém. Par. I T 5 8 . Il semble résulter de ses expériences, que la 

portion prise par l'eau n'est pas de l'éther, mais une substance qu'on 
peut obtenir en cristaux par 1'evaporation. 

? Brugnatelli, A n n . de CUira. X X I V , ; 3 , 
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vante de l'éther augmentait par l'exposition à la lumière, Il 
parvint ainsi, au bout d'un mois de digestion, à faire dissoudre 
près d'une partie de soufre dans douze parties d'éther sulfu- ( 

rique. La liqueur était presqu'incolore; mais elle avait l'odeur 
et la saveur de l'acide bydro-sulfurique ' . 

6. L'éther n'attaque point les métaux; mais on revivifie 
ceux, tels que l'or et l'argent, qui n'ont qu'une faible affinité 
pour l'oxigène, en le mêlant avec leurs dissolutions dans les 
acides. Il dissout le chlorure d'or et le perchlorure de mer
cure. 

7. Il est probable que l'éther n'exerce aucune action sur 
les alcalis fixes et sur les terres ; mais il se combine, ou au-
moins il se mêle facilement avec l'ammoniaque. 

Il absorbe le deutoxide d'azote en quantité considérable. 
8. L'éther paraît susceptible d'être converti, par l'acide A « K > H 

. . . r , r , , m 'i de» KidM. 

swtunque, en une espèce particulière dnuile, connue sous 
le nom d'huile douce du vin. 

Si, après avoir rempli de gaz chlore, qu'on a en soin de 
dessécher autant que possible, un flacon de la contenance 
d'un à deux litres, et y avoir versé deux ou quatre grammes 
de bon éther, on en couvre immédiatement l'orifice avec 
un morceau de bois léger, ou avec du papier, on y aper
cevra,, au bout de quelques secondes, une vapeur blanche 
qui s'y meut circulairement et qui sera promptement 
suivie d'une explosion accompagnée de flamme. Il se dépo
sera en même temps une quantité considérable de charbon , 
et on trouvera que le flacon contient du gaz acide carboni
que *. On ne connaît pas bien encore l'effet des autres acides 
sur l'éther. 

cj. L'éther dissout les huiles fixes et volatiles, les bitumes, 
ceux au-moins qui sont fluides, et les résines; mais il n'a 
point cette propriété à l'égard des gommes 3 . 

1 0 . Lorsque nous comparons ensemble les parties consti- Csnititm 

tuantes de r alcool et de l'éther sulfurique, nous trouvons 
qu'elles ne diffèrent entr'elles qu'en ce que l'éther contient 
moins de vapeurs d'eau que l'alcool, environ moitié. Si nous 
considérons l'éther sulfurique comme étant un„ composé de a 

1 Gchlen's Jonrn. IV, 2 2 7 . 
» Cruikshanks , INicholson's Jour. V , 2 o 5 . 
f Ëlem. Je d u r a , par les acrtdem. de Dijon. I I I , 3¡3, , 
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De PEther nitrique. 

K C N K E L est le premier chimiste qui ait fait mention de 
l'éther nitrique dans une de ses lettres à Voight, qui fut pu
bliée en 1 6 8 1 4 ; mais on n'avait fait aucune attention à ce 
qu'il y avait dit sur cette substance, lorsque Navier en fit 
une seconde fois la découverte en 1 742 5 , et Sébasiiaui, pour 
la troisième fois en 1746 6 . 

R R S P I R A I I O N . Navier proposa de préparer cet éther de la manière sui
vante. On met dans une forte bouteille de verre, plongeant 
dans l'eau, ou mieux encore, entourée de glace, 12 parties 

• Gay-Lussac, Ami . de Chim. X C V , 3 n . 
• I'ND. l . M I , ica . 
3 Ibid. L X X V I U , ?S.\. 
* Epistola contra spiritum vini sine ac ide 
5 Mcm. Par, J ^ a . 
* Dissert, de DHro . T]^G. 

•volumes de gaz hydrogène percarboné et de I volume de 
vapeur d'eau, réduits à i volume. Sa pesanteur spécifique, 
dérivée de cette supposition, coïncidera presque exactement 
avec la pesanteur spécifique delà vapeur d'éther sulfurique, 
telle qu'on l'obtient par l'expérience. Car la pesanteur spé
cifique du gaz hydrogène percarboné étant de 0 , 9 7 4 , deux 
volumes de ce gaz pèsent Ijfj4^ 

La pesanteur spécifique de la vapeur d'eau, est. . o,6a5 

2,573 

On aurait donc 2,573 pour la pesanteur spécifique de la 
vapeur d'éther; et Gay-Lussac a déterminé cette pesanteur 
spécifique, par l'expérience, à 2,086, ce qui ne diffère que 
de très-peu du nombre trouvé par le calcul 

1 1 . On voit, par les dernières expériences de Boullay , 
qu'en substituant à l'acide sulfurique les acides phosphori-
que* ou arsenique 3 , on peut obtenir un éther ayant l'analo
gie la plus complète avec l'éther sulfurique, ce qui confirme 
encore davantage la théorie précédente de la formation de 
cet éther. 
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d'alcool ·, on y ajoute 8 parties d'acide nitrique qu'on verse 
par intervalles, et en agitant à chaque fois le mélapge. Ou 
ferme alors la bouteille avec un bouchon de liège, qu'on 
y assujetti de la manière la plus solide, au moyen d'une peaii 
dont on le recouvre. L'éther se forme peu-à-peu à la surface 
du liquide. Au bout de cinq^ à six jours, lorsqu'on suppose 
qu'il y a eu production de l'ether, on perce avec une aiguille 
le bouchon de liège afin que le deutoxide d'azote ait la facilité 
de s'échapper sans entraîner de l'éther avec lui. On débouche 
alors le flacon, et après avoir versé toute la liqueur dans un 
entonnoir, dont on tient l'extrémité fermée avec le doigt, on 
laisse écouler avec précaution le liquide de la partie infé
rieure, en retenant l'éther. 

Cette méthode n'est pas sans inconvéniens ·, car la quantité 
de deutoxide d'azote qui se dégage est si grande, que souvent 
le flacon se brise. Le docteur Black, substitua à cette manière 
d'opérer un procédé très-ingénieux. Après avoir mis dans 
une fiole de verre la quantité convenable d'acide nitrique, 
il versait avec précaution, sur cet acide, une couche d'eau, 
et sur ce dernier liquide l'alcool. Ainsi la liqueur dans le vase 
se composait de trois couches, dont celle inférieure était l'a
cide et celle de dessus l'alcool; ces deux couches étaient sé
parées l'une de l'autre par l'eau. L'acide et l'alcool se com
binaient par degrés avec l'eau; eten arrivant ainsi en contact, 
ils agissaient modérément l'un sur l'autre, et la formation de 
l'éther avait lieu sans aucun danger. 

Dehne a proposé de préparer l'éther nitrique par un autre 
procédé extrêmement lent, mais qui ne présente aucun risque. 
Ce procédé consiste à introduire de l'alcool dans une cor
nue tubulée, à laquelle est adapté un large récipient; on y 
ajoute o,oa d'acide nitrique, en versant cet acide de quatre 
en quatre heures , et goutte à goutte, jusqu'à ce que, par ces 
additions successives, la -quantité s'en élève aux o,5o du 

Foids de l'alcool Alors le mélange s'échauffe et il passe de 
dther dans le récipient. On verse encore, soir et matin, 

dans la liqueur de la cornue un peu plus d'acide nitrique. 
L'éther se forme peu-à-peu à sa surface; on continue d'ajou
ter ainsi de l'acide jusqu'à ce qu'il descende au fond de la 
cornue sous la forme de globules verts. C'est une indication 
que l'acide est complètement saturé de deutoxide d'azote, et 
une preuve qu'il n'y aura pas plus d'cthcr produit. 
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II a été proposé par des chimistes plusieurs autres métho
des diverses pour la préparation de l'éther nitrique , telles 

3ue la distillation d'un mélange d'acide sulfurique, de nitrate 
e potasse, d'alcool , etc.-, mais de tous ces procédés , c'est 

celui de Chaptal, rectifié par Proust , que les manipulateurs 
ont adopté de préférence. On prend une grande cornue , 
à laquelle on lute un ballon de verre muni d'un tube de sû
reté. Ce premier ballon communique , par le moyen d'un 
tube , à un second ballon , également garni d'un tube de 
sûreté, auquel sont adaptés trois flacons disposés à la ma
nière ordinaire , en appareil de Woulf, dont chacun est à 
moitié plein d'alcool. On verse dans la cornue un mélange 
de 32 parties d'alcool et de 24 parties d'acide nitrique à i,3 
de pesanteur spécifique. Ou chauffe ensuite, au moyen d'un 
réchaud qu'on place sous la cornue , et qu'on retire dès que 
l'ébullition commence. Le produit étbéré est retenu en plus 
grande partie par l'alcool dans le premier flacon. On sature 
celte liqueur avec un alcali, et on en sépare l'éther par la 
distillation *. 

Ces procédés sont tous tellement défectueux , et si com
pliqués , qu'on n'avait encore acquis que peu de connaissances 
précises sur l'éther nitriqtie , lorsque Thénard entreprit, 
€n 1 8 0 7 , des recherches sur ce corps. Après avoir distillé 
un mébmge d'alcool et d'acide nitrique , avoir recueilli 
et examiné avec soin tous les produits , soit liquides , soit 
gazeux , il reconnut qu'une partie considérable de l'éther 
formé , s'était échappée sous forme de gaz -, tandis que le li
quide dans le récipient, considéré jusqu'alors comme éther 
nitrique, était un mélange d'alcool, d'eau , d'éther et d'acides 
nitreux et acétique. Ces résultats le portèrent à adopter, 
pour se procurer l'éther nitrique pu r , la méthode qui suit. 

Ï W I W ]] mit dans une cornue des poids égaux d'alcool et d'a-
«!c 'Jheuaid. r ° 

* Proust, A n n . de Chim. X L I I , 1 6 1 . Brugnatelli a propose'de 
mettre 3*2 grammes de sucre avec 64 grammes d'alcool dans une 
cornue, à laquelle on lute un large re'cipient, et d'ajouter ensuite 
ij6 grammes d'acide nitrique. Le sucre est dissous, le mélange bout, 
et il passe une quantité d'éther pur, égnle en poids à l'alcool em
ployé. Mais je trouve que , par ce procédé, la proportion de l'éther 
obtenu est beaucoup plus pelite que celle produite par les antres 
méthodes , quoique Brugnatelli affirme le. contraire. Jour, de Chim. 
I U , 268. Peut-êlre aussi n'ai-jepas complètement réussi pour m'èlre 
servi d'un .acide plus fort que celui dont Brugnatelli avait fait usage. 
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tide nitrique, d'une densité de 1,2 .83. Au col de cette cor
nue fut adapté et luté un tube de verre qui plongeait au fond 
d'un flacon long et étroit, rempli à moitié d'une eau saturée 
d'hydrochlorate de soude. De ce flacon partait un autre tube 
qui se rendait au fond d'un autre flacon semblable, également 
rempli à moitié de la même dissolution saline. Cinq flacons 
pareils furent mis de cette même manière en communication 
entre eux , avec la même qnantitéde dissolution saturée d'hy
drochlorate de soude dans chacun d'eux. Du dernier de ces 
flacons partait uu tube , qui allait s'engager sous des flacons 
pleins d'eau, destinés à recevoir les produits gazeux. Cha
cun des cinq flacons était entouré d'un mélange de neige 
et de sel marin, pour les maintenir à une température aussi 
froide que possible. L'appareil étant ainsi disposé , et la 
cornue étant chauffée doucement, il commença à se pro
duire une vive effervescence , qui rendit bientôt nécessaire 
de retirer le feu de dessous la cornue , et même de l'arroser 
d'eau afin d'éviter la rupture des vaisseaux. Dans cette opé
ration , la matière gazeuse*dégagée, ayant dû passer à tra
vers les différens flacons contenant la dissolution saline , elle 
y avait déposé la plus grande partie de son éther, qui sur
nageait cette dissolution dans chacun d'eux, et pour la plus 
grande quantité dans le premier. Après avoir séparé l'éther, 
on le débarrassait des acides nitreux et acétique , qui en 
altéraient la pureté, en l'agitant dans un flacon bouché avec 
«ne quantité suffisante de craie , jusqu'à ce qu'il eut cessé 
de produire aucun changement sur les couleurs bleues vé
gétales, et alors on le décantait pour le conserver dans des 
flacons bien bouchés. 

L'éther, ainsi préparé et purifié , était légèrement jaune, f r ^ p n e i e s 
'„ R , R , K ;„ ' P . 1 ' de l 'éther ni* 

ayant une forte odeur etlieree. Sa saveur était piquante , et tr ique, 

tout-à-fait particulière. Il était plus lourd que l'alcool, mais 
beaucoup plus volatil que l'éther sulfurique. Il ne mouillait 
les corps qu'un seul moment, et il produisait par son éva-

Îioration , un degré de froid très-considérable. La chaleur de 
a main suffisait pour le faire entrer en ébullition. 

Cet éther était plus léger que l'eau ; il exigeait 48 parties 
de ce liquide pour s'y dissoudre , et la dissolution acquérait 
une odeur qui ressemblait à celle de pommes. 11 se dissol
vait dans l'alcool en toute proportion , et brûlait avec une 
flamme blanche très-brillante , comme l'éther sulfurique. 
Lorsque cet éther était gardé pendant quelque temps , il s'y 
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FORMAIT de l'acide nitreux et de l'acide acétique; mais on en 
dégageait ces acides en le chauffant ou en l'agitant avec de 
l'eau. Mis en contact avec un peu de ces acides, il les ab
sorbait à l'instant, et acquérait ainsi la propriété de rougir 
les couleurs bleues végétales. 

Lorsqu'on le mettait en contact avec le deutoxide d'azote 
ou tout autre gaz , à la température de 2 1 0 centigrades, il 
quintuplait instantanément le volume du gaz, étant converti 
en vapeur. A cette même température sa vapeur peut faire 
équilibre à une colonne de mercure de Y3 centimètres. A 
la température de 2 1 0 centig., et sous la pression baromé
trique de 76 centimètres , cet éther est liquide ; mais si on 
élève la température, ou que la pression soit moindre , il 
prend aussitôt la forme de gaz. 11 est beaucoup plus élastique 
que l'éther sulfurique, dont la vapeur , à la température de 
2 1 ° centigrades, ne peut soutenir qu'une colonne de mercure 
de 46 centimètres. 

Telles sont les propriétés de l'éther nitrique reconnues 
par Thénard Elles prouvent que cet éther diffère essen
tiellement de l'éther sulfurique. L'acide nitreux , qui s'en dé
gage par dégrés, démontre qu'il contient de l'azote comme 
une de ses parties constituantes. Thénard essaya de déter
miner la proportion des élémens de cet éiher, et il en fit 
en conséquence passer à travers un tube de porcelaine rouge 
de feu , pour examiner ensuite les substances nouvelles pro
duites. Ces substances furent de l'eau, du gaz acide carbo
nique , du charbon, de l'huile, et une quantité considérable 
d'un gaz, qu'il trouva consister en azote , deutoxide d'azote, 
et en hydrogène percarboné , qui détonait avec l'oxigène en 
donnant de l'acide carbonique et de l'eau. Il parut aussi s'être 
formé un peu d'ammoniaque. En estimant le poids de chacune 
de ces substances, et la proportion de leurs élémens, Thé
nard eu tira la conclusion que 100 parties d'éther nitrique 

Compcsiiian. étaient composées de 

48,52 oxigène. 
28,45 carbone. 
1 4 , 4 g azote. 
8,54 hydrogène. 

100,00 1 

• Mc'm. li'Arcueil. I , ^5. 
' ïbid. 1 , 3Go. 
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Mais cette analyse est susceptible de plusieurs observations. 
Il y eut une perte considérable, et la composition des sub
stances dégagées n'est pas suffisamment déterminée. Un meil-
Jeur mode d'aualvse eût été de mêler la vapeur de l'éther 
avec une quantité suffisante d'oxigène, et de la décomposer 
par l'électricité. Par ce moyen , en connaissant la pesanteur 
spécifique de la vapeur, elles produits fournis par sa décom
position , il eût été facile d'en déduire ses parties consti
tuantes. Je pense que par analogie, il n'est pas invraisem
blable que l'éther nitrique soit en réalité un composé de 4 
atomes de gaz hydrogène percarboné, avec i atome d'acide 
nitrique. Dans cette supposition , il ne différerait de l'éther 
sulfurique que par la substitution de l'acide nitrique à l'eau. 
Si telle était en effet la composition de l'éther nitrique, il . 
serait formé de 

4 atomes hydrogène = o,5o 
4 atomes carboue = . 3 , o o 
i atome azote = 1 , ^ 5 
5 atomes oxigène — 5 ,oo 

10,25 

Ainsi son poids serait i o , a5 , et ce serait un composé de 1 4 
atomes. 

Il se produit, pendant la formation de l'éther nitrique, une P R O D U I T ! 

grande quantité de gaz. Les chimistes hollandais, qui l'exa- s»""*-
minèrent, le considérèrent comme étant un composé de deu-
toxide d'azote et d'éther ; mais Thénard a fait voir qu'il est 
d'une nature beaucoup plus compliquée. Il trouva qu'il con
sistait principalement en gaz protoxide d'azote, mêlé d'un 
peu de deutoxide d'azote, eu azote, acide carbonique, acide 
acétique, acide nitreux, et dans une proportion considérable 
de vapeur éthérée ; mais la proportion de cette vapeur di
minue suivant le degré de froid auquel elle a été soumise. 

Après que le mélange d'alcool et d'acide nitrique a cessé E T ri,aa 

de donner de l'éther, il reste dans la cornue environ les e " m , a f -
0,60 de ce qu'on y a mis de ces deux substances. Thénard 
examina aussi ce résidu, de couleur jaune, ayant une saveur 
acide. Il trouva qu'il consistait principalement dans de l'eau, 
tenant en dissolution de l'acide nitrique, de l'alcool, une très-
petite portion d'acide acétique, çt dans une matière qu'il ne 
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put pas séparer, mais qu'il reconnut pour être très-disposée 
a prendre l'état de charbon. 

Il paraît ainsi, que l'alcool et l'acide sont décomposés l'un 
et l'autre pendant la formation de l'élher nitrique, et que les 
parties constituantes, de l'un et de l 'autre, entrent dans la 
composition de l'élher produit. Un examen , fait avec soin , 
des phénomènes qui ont lieu pendant l'action de l'acide ni
trique sur l 'alcool, peut répandre quelque lumière sur ce 
sujet. 

Act ion i . Lorsqu'on mêle ensemble parties égales d'alcool et d'a
cide nitrique, il se produit une très-vive effervescence ; elle 

• u r l ' a i c o o i . a j j e u spontanément, si l'acide est concentré, et par l'appli
cation de la chaleur s'il est étendu. Cette effervescence est 
due à l'émission d'un gaz qu'on peut recueillir à la manière 
ordinaire. Les chimistes hollandais, qui les premiers exami
nèrent ce gaz 1 , le considérèrent comme étant un mélange de 
deutoxide d'azote et d'éther; mais Théuard a fait voir qu'il 
consiste principalement enoxide nitreux, protoxide d'azote, 
et en éther. Les chimistes hollandais ont donné à ce gaz le 
nom de gaz nitreux éthërijîé. 

C a i mtreuK Ce gaz est d'une odeur éthérée désagréable. Il brûle avec 
• r h e r i j é . flamme jaune ; il est complètement absorbé par l'eau, 

l'alcool et la dissolution de potasse. L'ammoniaque n'a aucune 
action sur lui. Lorsqu'on l'allume dans son état de mélange 
avec l'oxigène, il détone. Les acides sulfurique, sulfureux, 
nitrique et hydrochlorique le décomposent, 

j . A c ï d » 2 . Lorsqu'on chauffe à une très-douce chaleur un mélange 
o n i i q u , : . ¿'uπe partie d'alcool et de trois parties d'acide nitrique, 

d'une pesanteur spécifique de 1 ,261 , il se dégage une grande 
quantité de gaz, qui consiste spécialement en gaz nitreux 
éthérifié et en gaz nitreux. Si. lorsqu'il ne reste plus que les 
o,o3 environ du liquide dans la cornue, on le laisse refroidir, 
il s'y forme une grande quantité de cristaux d'acide oxalique*, 
et par ce moyen, on peut obtenir 1,167 parties de cet acide, 
de 16 parties d'alcool 3 . 

O i m b i m r ô a 3. Lorsqu'après avoir versé sur une partie d'alcool une 
e i a l c o o l . q u a n t j t £ égale d'acide nitrique, on ajoute, quelques minutes 

• Journ. de Phys. X L V , a45. 
* Scliéelc et Herrobsladt. 
* Sage, Jour, de Phys. L ; 346. 
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après, autant d'acide sulfurique, le mélange s'enflamme, et 
brûle avec une grande vivacité. Lorsque cette expérience se 
fait à vaisseaux fermés, on en obtient de l'éther et de l'huile , 
indépendamment de ce qui reste dans le vaisseau où la com
bustion a lieu *. 

4. Lorsqu'on verse sur de l'alcool de l'acide nitrique, en A Meréut* 
1 , . , , rr 1 ' 1 1 I L I I M I A K L I L Ai 

parue sature de mercure, et quon chautle le mélange, les H U W « « J . 

produits sont encore à-peu-près les mêmes ; mais les phéno
mènes qui se manifestent alors, sont très-différeus. Ce fut 
M. Howard* qui les observa et les expliqua le premier; il 
décrit ainsi la manière dont il opérait. Il faisait dissoudre , à 
l'aide de la chaleur, 100 parties de mercure dans 720 parties 
mesurées d'acide nitrique d'une pesanteur spécifique de i , 3 . 
Il versait cette dissolution sur 960 parties mesurées d'alcool, 
et il chauffait le mélange au moyen d'un réchaud, qu'il retirait 
dès que l'effervescence commençait à se manifester. L'action 
devient violente, et continue ainsi pendant quelque temps. Il 
s'exhale du vaisseau une fumée blanche épaisse, plus pesante 
que l'air atmosphérique, et qu'on pouvait introduire dans uns 
cloche, où elle conservait pendant quelque temps l'apparence 
d'un beau nuage blanc. Il est probable, d'après les expé~ 
riences de M. Howard, que cette fumée est du gaz nitreux 
éthérifié, tenant de l'oxide de mercure en dissolution. Pen
dant qu'elle se forme et se répand ainsi, il se dépose dans le 
mélange une poudre blanche qu'on en sépare, en le filtrant , 
lorsque toute effervescence a cessé. On lave cette poudre 
avec de l'eau pure, et on la fait sécher à une chaleur qui 
n'excède pas 1000 centig. 

M. Howard a examiné les propriétés de cette poudre, qui 
a l'apparence de petits cristaux, e.t il lui a donné le nom de 
mercure fulminant. 

En chauffant ce composé à la température de 1 8 7 0 cent., 
il détone avec la plus grande force. On obtient le même effet 
par le frottement, par la percussion sous le marteau, par le 
choc du caillou et de l'acier, et par l'électricité. Le mercure 
fulminant donne, pour résidu de sa combustion, du gaz acide 
carbonique, du gaz azote, de l'eau et du mercure. 11 produit 
des effets très-violens, mais à une petite distance seulement. 

" Brugnatelli, Au» , de Chim. X X I X , 3aj . 
* Jiicbolsoii's Juurn. IV, i ; 3 . 
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L'acide sulfurique concentré le fait immédiatement détoner; 
cet acide étendu le décompose aussi, mais sans explosion. Il 
se développe un gaz, qui est un mélange d'acide carbonique 
et d'un gaz inflammable particulier brûlant avec une flamme 
verdâtre , le même que celui dans lequel le gaz nitreux éthé-
rifié est converti par l'action de l'acide sulfurique étendu. Il 
reste dans l'acide sulfurique une pondre blanche, qui con
siste en oxalate de mercure et en quelques globules de ce 
métal 

Compoiittom Cette poudre, d'après les expériences de M. Howard, est 
un composé d'oxalate de mercure et de gaz nitreux éthérifié. 
Mais Fourcroy a fait voir, par l'analyse qu'il en a faite de
puis, qu'elle variait dans sa nature selon le mode de sa prépa
ration. Si l'on n'y emploie que peu de chaleur, comme dans 
le procédé de M. Howard, la poudre est un composé d'acide 
nitrique, d'oxide de mercure et d'une substance végétale 
particulière. Si la chaleur est continuée pendant tout le 
temps que dure l'effervescence , la poudre a une couleur 
verdâtre. Elle détone alors plus faiblement, et , mise sur des 
charbons ardens, elle donne une flamme bleue. Dans ce cas, 
c'est un composé d'ammoniaque, d'oxide de mercure, et d'une 
plus grande proportion de la matière végétale particulière. 
Lorsqu'on fait bouillir le mélange pendant une demi-heure , 
la poudre est un composé d'oxalate de mercure et d'une 
très-petite quantité de matière végétale. Cette poudre étant 
chauffée décrépite, mais elle ne détone pas 2 . Ces expériences 
de Fourcroy suffisent pour concilier l'opposition apparente 
des résultats de M. Howard et de ceux de Berthollet 3. 

1 Howard, Nicholson's Jour. I V , 1^3. — Brugnatelli a annoncé 
qu'en versant dans un verre à bière, 4^° parLies d'alcool rt une 
quantité égale d'acide nitrique, sur ioo parties de nitrale d'argent 
sec , il se produit un argent fulminant beaucoup plus puissaut que 
le mercure fulminant. INicholson's Jour. Y I 1 , s85. 

1 Jour, of the royal. Instit. 256. 
1 Suivant fterthollct, le mercure fulminant est compose d'.immo-

rjiaque , d'oxide de mercuçe cl d'alcool altété, qui produit de l'acide 
carbonique, lorsqu'il est décomposé. Pliü. Mag. X I I , oa, 
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De l'Ether chlbrique *. 

J E donne ce nom au composé formé par l'union de vo
lumes égaux de chlore et de gaz hydrogène percarhoné. Il a 
été déjà décrit dans le premier volume de cet ouvrage* : il 
cousiste en 2 atomes de gaz hydrogène percarhoné et I atome 
de chlore ; de sorte que sa constitution est de 

2 Atomes hydrogène. . . . = o , 2 5 
3 Atomes carbone . . . . . = i ,5o 
1 Atome chlore = 4,5o 

Je suis disposé à croire que l'éther ? produit par la distillation 
d'un mélange d'alcool et de différens chlorures, tels que le 
chlorure de peroxide de mercure, les chlorures de fer, d'ar
senic, d'antimoine, et spécialement le chlorure de peroxide 
d'étain, est eu réalité l'éther chlorique. C'est avec ce chlorure 
que Courtanvaux forma, en îjSg, de l'éther, en opérant ainsi 
qu'il suit. Lorsqu'après avoir mêlé ensemble trois parties de 
chlorure de peroxide d'étain et une partie d alcool, le dégage
ment des vapeurs et la chaleur produite eurent diminué il mit 
le mélange dans une cornue, à laquelle il adapta deux grands 
récipients, et il distilla. 11 passa d'abord un peu d'alcool, et en ' 
suite l'éther '.Klaproth a recommandé ce chlorure comme étant 
très-convenable pour la préparation de l'éther 4 . 

* Je soupçonne qne ce composé pourrait plutôt être considéré 
comme une espèce d'alcool, que comme une espèce d'e'ther. Mais 
dans l'état actuel de la scienre , j e ne me hasarderai pas à adopter 
ce classement ; J e ne doute pas cependant que dans la suite on ne 
reconnaisse différentes espèces d'alcool, aussi bien que d'ëtber. 

* Vol. 1, p. 3 7 7 . 

• Journ. des Sav. lyGçj, p. 54g. Cs procédé fut découvert ptr 
Rouelle, Journ. de Phys. L V 1 , a ig . 

* Crell's An nais. 1 7 9 6 , I I , 9 g . 

H. a5 
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De FEther hydrochlorique. 

A P R È S la découverte des éthers sulfurique et nitrique, ou 
essaya d'obtenir aussi de l'élher par l'action de l'acide hydro
chlorique sur l'alcool; mais cet acide, dans son état ordinaire, 
est beaucoup trop étendu d'eau pour agir avec une grande 
énergie sur l'alcool. 11 devenait doue nécessaire de l'employer 
dans un état différent, qui le rendît propre à former l'étber 
hydrochlorique. On obtient cet éther eu opérant ainsi qu'il 
suit. 

Préparation. On sature de l'alcool pur de gaz acide hydrochlorique 
dépouillé d'eau autant que possible. M. Basse indiqua la for
mule suivante : après avoir tenu, pendant une heure, du 
sel marin à l'état de fusion, pour lui enlever son eau de 
cristallisation, on en met 20 parties dans une cornue tu-
bulée, à laquelle est adapté un tube recourbé qui plonge 
dans un flacon de Woulf , contenant 10 parties d'un alcool 
aussi fort qu'il est possible de se le procurer. 

On introduit dans la cornue, par petites quantités à la 
fois, et en donnant le temps à l'air atmosphérique du flacon 
qui contient l'alcool, de s'échapper, 1 0 parties de l'acide 
sulfurique le plus concentré ; on distille alors au bain de 
sable, jusqu'à ce que l'acide hydrochlorique passe, en ayant 
«oin que le flacon où est l'alcool, soit constamment tenu aussi 
froid qu'il est possible. Ou met dans une cornue l'alcool 
ainsi saturé de l'acide, et ou le distille à moitié. On agite 
cette portion avec une solution alcaline, et ensuite ou décante 
l'éther qui surnage, et dont la quantité s'élève ordinairement 
à 2,5 parties 

On ne connaissait encore que très-peu de chose sur les 
propriétés de l'éther hydrochlorique, lorsque Gehlen publia 
en i8o4 1 une dissertation sur ce sujet. Il employa, pour se 
procurer cet éther, deux procédés, savoir : 1 . 0 l'action du 
chlorure de peroxide d'étain sur l'alcool ; 2 . 0 le procédé de. 
Basse, précédemment détaillé. Il obtint, par l'un et l'autre 

* Journ. Je Chim. IV, 8G. 
I Gehlea's, Jgux. I I , 206. 
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de ces moyens, un éther, dont il décrivit avec soin les pro
priétés particulières. Thénard publia, en 1807*, trois Mé
moires sur l'éther hydrochlorique ; il indiqua la méthode la 

lus simple pour l'obtenir, examina l'effet des chlorures sur 
'alcool, décrivit en détail les propriétés de cet éther, et 

s'occupa d'une suite d'expériences pour en rechercher la 
composition. C'est aux dissertations de ces deux chimistes 
que nous sommes redevables de tout ce qui nous est connu 
sur cette substance très-remarquable. 

Le procédé que Thénard recommande pour se procurer Fnx^i* 

l'éther hydrochlorique, est le suivant : on met des volumes d * 
égaux d'acide hydrochlorique et d'alcool, les plus concentrés 
possible, dans une cornue de grandeur telle qu'elle ne puisse 
contenir que le mélange. On y jette ensuite quelques grains 
de sable , pour éviter l'ébullition trop violente qui, sans cette 
précaution, pourrait avoir lieu. On adapte au bec de la cornue 
un tube qui va se rendre dans un flacon à trois tubulures, 
d'une capacité double de celle de la cornue, et à moitié rempli 
d'eau à la température d'environ 2 1 ° centigrades. On introduit 
dans la seconde tubulure un tube droit de sûreté, et dans la 
troisième, un tube recourbé qui Ya s'engager sous des flacons 
pleins d'eau pour recevoir les gaz. Dès que la chaleur est 
appliquée à la cornue, il s'élève des bulles du mélange. Il 
passe dans le récipient de l'alcool avec de l'acide et de l'eau; 
mais tout l'éther s'échappe à l'état de gaz, et il va se rendre 
dans les flacons pleins d'eau destinés à le recueillir. De 
5oo grammes d'acide et d'un volume d'alcool égal à celui de 
ces 5oo grammes, on obtient de 2 0 à 3o litres de gaz éthéré. 

Ce gaz est incolore, son odeur est fortement éthérée, et il 
a une saveur sucrée. Il ne produit aucune espèce de chan
gement sur la teinture de tournesol, le sirop de violette, ni 
sur l'eau de chaux. Sa pesanteur spécifique est de 2,219, celle 
de l'air étant 1 , à la température de 1 8 0 centigrades. A cette 
même température, l'eau dissout son volume de ce gaz. 

Le gaz éthéré devient liquide, suivant Thénard, à la lem- P r o n r n i * » 

pérature de-V- 11° centigrades, et sous la pression de 75 cen- d e 1 

timètres de mercure. On peut se le procurer en grande quan
tité dans cet état de liquidité, en le faisant passer dans un 
flacon de verre bien sec entouré de glace. Cet éther hydro-

.* Me'm. d'Arcueil. I , t i 5 r , ^ o , 33 j . 
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chlorique liquide, est incolore comme l'eau, et frès-lfm-
pide. Il n'a aucune action sur les couleurs bleues végétales. 
Son odeur et sa saveur sont les mêmes que dans son état de 
gaz. Thénard trouva qu'à la température de •+- 5° centig., 
sa pesanteur spécifique est de 0,874 *· Cet éiher est beaur 
coup plus volatil que l 'alcool, et même que l'éther sulfu
rique ·, puisque, suivant Thénard, il prend l'état gazeux dès 
rpie la température excède celle de -4- 1 1 ° du thermomètre 
Centigrade. Aucun des réactifs ordinaires ne peut y démon
trer la présence de l'acide hydrochlonque.il n'affecte point 
la couleur bleue des végétaux. Il ne donne aucun indice 
d'acide, lorsqu'on l'agite avec une dissolution alcaline, et la 
dissolution d'argent ne le trouble point immédiatement. Mais 
lorsqu'on l'enflamme, il brûle très-promptement avec une 
flamme verte, et il se développe aussitôt une quantité très-
considérable d'acide hydrochlorique à l'état de vapeur. Ce 
fait très-extraordinaire, observé pour la première fois par 
Gehlen, a été examiné dans le plus grand détail par Thénard. 
Lorsqu'on laisse pendant long-temps cet éther en contact 
avec un alcali, il donne une portion d'acide hydrochlorique 
avec le nitrate d'argent, il se produit lentement au bout de 
plusieurs jours, un précipité, qui augmente avec le temps. 
Mais ni dans l'un ni dans l'autre cas,l'éther n'est décomposé, 
ou privé de sa propriété de donner, en brûlant, de l'acide 
hydrochlorique. 

Dans le cours de ses recherches sur la nature et la com
position de l'éther hydrochlorique, Thénard a calculé, 
d'après la quantité d acide hydrochlorique qui disparaît 
pendant la formation de cet éther, qu'il contient sur 1 0 0 par
ties, 29,44 parties d'acide hydrochlorique , quantité énorme, 
puisqu'elle excède la proportion d'acide réel dans l'acide 
hydrochlorique du commerce, le plus fort. En mêlant en
semble des quantités déterminées d'éther hydrochlorique à 
l'état de gaz, et de gaz oxigène; en allumant ce mélange, et 
en examinant les produits qui ne consistent que dans de l'a
cide carbonique et de Peau, Thénard parvint à reconnaître 

* Basse l'obtint d'une densité de 0 , 8 2 0 , eL Gehlen de o ,845 . 
IVous devons considérer ici le poids comme un indice de la pureté ; 
d'où il suit que l'éther hydrcichlorique des chimistes allemands était 
moins pur que celui de i'hénard. 
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la proportion des autres parties constituantes de l'éther hy-
drochloricpie, et le résultat de ses recherches lui donna, 
pour la comppsition de cet élher , 

29,44 acide hydrocldorique. 
36,61 carbone. 
23,3 1 oxigène. 
10,64 hydrogène. 

ioo ,o 0 *. 

Il est très-peu douteux, selon moi, que cet éther ne soit 
un composé de i volume de gaz hydrogène percarhoné, 
•+- 1 volume de gaz acide hydrochlorique, condensés dans 
1 volume. Alors sa pesanteur spécifique sera la somme de 
celles du gaz hydrogène percarhoné et de l'acide hydrochlo
rique ajoutées ensemble;or, la pesanteur spécifique de ces 
deux corps est, savoir : 

Gaz hydrogène perca rhoné . . . . 0,974 
Gaz acide hydrochlorique 1,284 

2,258 

Mais ce nombre a ,a58 , se rapproche de très-près de celui 
3 ,2 ig , pesanteur spécifique du gaz éthéré hydrochlorique, 
telle que ïhénard l'obtint par expérience. Si donc la sup
position est bien fondée, l'éther hydrochlorique doit être 
formé de 4 atomes de gaz hydrogène percarhoné, et de 
1 atome d'acide hydrochlorique; de sorte que sa constitution 
sera, savoir : 

5 atomes hydrogène 0,623 
4 atomes carbone = 3,000 
1 atome chlore = 4^5 

8,ia5 

C'est-à-dire que l'élher hydrochlorique est composé de 
10 atomes, et que son poids est de 8 , 1 2 5 . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



S E C T I O N V. 

De l'Ether hydriodique. 

G A Y - L U S S A C , à qui nous devons la découverte de cet 
éther, parvint à le lormer en distillant, au bain marie, un 
mélange de deux parties, en volume, d'alcool absolu et d'une 
partie, en volume, d'acide hydriodique,d'une densité de 1,7. 
Il obtint ainsi un liquide alcoolique parfaitement neutre, 
incolore et limpide. Ce liquide, mêlé avec de l'eau, a laissé 
précipiter, sous la forme de petits globules, un liquide d'a
bord laiteux, mais qui, peu-à-peu, est devenu transparent. 
Ce liquide était l'étber hydriodique. Ce qui restait dans la 
cornue était un acide hydriodique très-coloré par un excès 
d'iode. 

rropriiiëi. L 'élher hydriodique, après avoir été bien lavé avec de 
l'eau, est parfaitement neutre. Son odeur est forte , et quoi
que particulière, elle est analogue à celle des autres éthers. 
Il prend , au bout de quelques jours, une couleur rosée, qui 
n'augmente pas d'intensité. Le mercure et la potasse détruisent 
instantanément cette couleur en s'emparant de l'iode auquel 
elle est due. Sa pesanteur spécifique, à la température de . 
2 2 0 , 3 centigrades, est de 1,9206 ; il bout à environ 6 5 ° centi
grades. Cet éther n'est point inflammable, mais il exhale des 
vapeurs pourpres, lorsqu'on le met sur des charbons ardens. 
On peut y conserver le potassium sans altération. La 
potasse ne l'altère pas immédiatement; il en est de même 
des acides nitrique, sulfureux , et du chlore. L'acide sul-
furique le brunit instantanément. En le faisant passer dans 
un tube rouge , il est décomposé. Il se produit un gaz inflam
mable carboué, de l'acide hydriodique, c^ilse dépose un peu 
de charbon *. 

Cet éther n'a pas été analysé ; mais nous pouvons le con
sidérer, par analogie, comme étant un composé de 4 atomes 
de gaz hydrogène percarboné et de 1 atome d'acide hydrio* 

* A n n . de Chim. X C I , 89. 
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digue. Dans cette supposition, il consisterait dans 

5 Atomes hydrogène. . . = 0 ,625 
4 Atomes carbone — 3,ooo 
1 Atome iode = 15,6a5 

i g , 25o 

C'est-à-dire que l'éther bydriodique serait un composé de io 
atomes, et son poids serait ig ,a5 . 

S E C T I O N VI . 

De F Ether acétique. 

L E comte de Lauraguais reconnut, en 1 7 5 9 " , qu'on 
pouvait aussi obtenir un éther par l'action de l'acide acétique 
sur l'alcool. Il se le procura en distillant un mélange d'acide 
acétique et d'alcool, avec les mêmes précautions que pour 
former l'éther sulfurique. 

Le procédé de cette préparation , rectifié par Pelletier, Fr=p«»tio«. 
consiste à distiller un mélange, à parties égales, d'acide acé
tique , provenant de l'acétate de cuivre, et d'alcool ; à remettre 
deux fois successivement dans la cornue l'alcool passé, pour 
distiller chaque fois de nouveau, de manière qu'il soit soumis 
à trois distillations répétées. Le produit de la troisième dis
tillation est un mélange d'acide acétique et d'éther ; après 
avoir saturé l'acide par la potasse, on distille à une douce 
chaleur. Ce qui passe alors est l'éther acétique pur". Bucholz 
a proposé, comme méthode beaucoup plus économique, de 
mettre dans une cornue 16 parties d'acétate de plomb, 6 
parties d'acide sulfurique concentré et 9 parties d'alcool ; 
de distiller ensuite ce mélange, de manière à en obtenir 10 
parties. On agite alors ce liquide avec les o,33 de son volume 
d'eau de chaux, et il ne reste plus qu'à décanter l'éther qui 
surnage ; la quantité s'en élève ordinairement à environ 6 
parties 3 . 

Schéele ne put réussir à former l'éther acétique par le d t

P r £ ^ * t a 

• J o u m . des Sar . T75q, P- 3a4-
» Journ. de Phy*. X X V I I I , 
' Jgurn, de CUim. I l l , aa». 
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» Ibid. L V I U , 199. 
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procédé de Lauraguais ; et très-vraisemblablement, parce 
qu'il négligea de remettre un nombre suffisant de fois, l'alcool 
dans la cornue, pour le distiller de nouveau ; mais il parvint 
à l'obtenir facilement au moyen d'une simple addition d'acide 
sulfurique au mélange. On peut le préparer encore, en faisant 
dissoudre une partie d'acétate de potasse dans 3 parties d'al-
co')l, en ajoutant ensuite au mélange une quantité d'acide 
sulfurique plus que suffisante pour saturer la potasse, et en 
distillant *. 

Schultze, apothicaire à Kiel , répéta les expériences de 
Scbéele, et les trouva exactes. Il en fut de même de Gehlen 
et de Lichtemberg , qui obtinrent aussi, des expériences de 
Scbéele, les résultats qu'il avait annoncés. Us assuraient tous 
comme lui, qu'on ne pouvait pas faire directement un éther 
avec l'acide acétique pur et l'alcool, mais que par la pré
sence de la plus petite quantité de tout autre acide quelcon
que, l'éther acétique se formait*. Le sujet ayant été examiné 
depuis par Henry 3 et par Thénard*, ils ont fait voir, l'un et 
l'autre, de la manière la plus satisfaisante, que par les pro
cédés de Lauraguais et de Pelletier, l'acide acétique et l'alcool 
produisent un éther. 

Thénard employa, à poids à-peu-près égaux, un acide 
acétique très-concentré et de l'alcool d'une pesanteur spéci. 
fique de 0,8006 à 7 ° centigrades , et il soumit ce mélange à 
douze distillations successivement répétées. Il ne se dégagea 
aucun gaz pendant tout le temps de l'opération. Il mêla , 
lorsqu'elle fut achevée, la liqueur du récipient avec celle de 
la cornue, et il essaya de neutraliser ce mélange par. la po
tasse-; mais il n'y réussit qu'imparfaitement: il s'y précipita 
des cristaux d'acétate de potasse en grande quantité. En 
distillant alors avec ménagement la liqueur dans cet état, il 
passa d'abord de l'acide acétique , et ensuite une portion 
d'alcool, tenant un peu d'éther et de l'acide acétique en dis
solution. En distillant de nouveau ces produits , préalable
ment saturés d'acétate de potasse , il obtint l'éther acétique 
parfaitement pur. Pendant que cet éther s'était formé, il avait 
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disparu une certaine quantité de l'acide acétique, aussi bien 
que de l'alcool, qui constituaient le mélange sur lequel on 
avait opéré ; d'où il suit qu'ils entrent l'un et l'autre, ou 
au-moins leurs principes, dans la composition de l'élber 
acétique. 

L'éther acétique est incolore et limpide; il a une odeurpropriiWi. 
agréable d'éther et d'acide acétique. Il ne rougit point les 
couleurs bleues végétales. Il a une saveur particulière, dif
férente de celle de toute autre substance, et qui n'a aucune 
ressemblance avec la saveur de l'alcool. Sa pesanteur spéci
fique , à la température de ·+- 7° centigrades, est de 0,866. 
11 entre en ébullition à. ji° centigrades. Il brûle avec une 
flamme d'un blanc jaunâtre ; et pendant sa combustion, il se 
développe de l'acide acétique. Il peut être conservé sans 
éprouver aucun changement; à la température de 1 7 0 cen
tigrades, il exige au-delà de sept fois son poids d'eau pour 
se dissoudre. 

Lorsque l'éther acétique est laissé en contact avec l'eau, 
ou qu'il est dissous dans ce liquide, il n'éprouve aucun chan
gement; mais si, dans cet état, on le met en contact avec la 
potasse caustique , il se produit par degrés de l'acide acé
tique , qui sature l'alcali. Si alnrs on distille, il passe dans le 
récipient de l'alcool très-étendu d'eau. Il ne se dégage aucun 
gaz. D'où il suit que Cet éfher ne paraît être autre chose 
qu'un composé d'acide acétique et d'alcool. L'acide est neu
tralisé dans l'éther, car il ne manifeste plus aucune de ses 
propriétés ordinaires. 

Je suis porté à considérer l'éther acétique, comme étant un 
composé de 4 atomes de gaz hydrogène percarboné et de 1 
atome d'acide acétique. D'après cette supposition, il cousis-" 
tera dans 

7 Atomes hydrogène. . . — 0 , 875 
8 Atomes carbone = 6 , 0 0 0 

3 Atomes oxig-éne -rs 3 , 0 0 0 

9,875 

C'est-à-dire qu'il n'est pas formé de moins de 18 atomes , et 
que son poids est de 9,875. 
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S E C T I O N V I I . 

De F Ether formique. 

C e t éther fut obtenu pour la première fois par Geblen. On 
peut le préparer de la même manière que lécher acétique, 
en substituant seulement l'acide formique à l'acide acétique, 

fropri^». L'étlier formique, lorsqu'il est pur , a une odeur agréable, 
qui ressemble beaucoup à celle des noyaux de pèche; sa 
saveur, qui a la même ressemblance, laisse un goût de 
fourmis. Sa pesanteur spécifique, à la température de 17" 
centigrades, est de 0,9157. 11 brûle avec un flamme bleue 
bordée de jaune; et , à la même température de 17° centig., 
il lui faut 9 fois son poids d'eau pour se dissoudre*. Cet éther 
n'a point été analysé ; mais si nous le considérons , par ana
logie, comme étant un composé de 4 atomes de gaz hydro
gène percarboné et de 1 atome d'acide formique , sa consti
tution sera : 

5 Atomes hydrogène = 0,625 

6 Atomes carbone = : 4 , 5 o o 
3 Atomes oxigène = 3 , 0 0 0 

8,ia5 

De sorte que son poids est de 8 , i a 5 , et qu'il contient i 4 
atomes de corps simples. 

Schéele essaya, sans succès, de former de l 'éther, en 
employant les acides suivans : 

1. Hydrochlorique. 5. Tartarique. 
2 . Fluorique. 6. Citrique. 
3. Borique. "j. Succinique. 
4. Benzoïque. 8. Arsenique. 

Mais nous avons vu qu'il peut être formé un éther avec le 
premier et le dernier de ces acides. Il semblerait que pour 
qu'un acide fût propre à former un éther , il devrait être vo
latil, et avoir une grande affinité pour l'eau. 

* Schwcigger's Journal. IV , i . 
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Des Huiles •volatiles. 

I . O N donne le nom d'huile à tout liquide onctueux qui, 
lorsqu'on en laisse tomber une goutte sur le papier, le pénè
t r e , lui donne une apparence demi-transparente, ou y 
produit ce qu'on appelle une tache graisseuse. Ces corps 
sont en très-grand nombre, et d'un usage habituel, de temps 
immémorial. Les chimistes en ont formé deux classes dis
tinctes, en les divisant eu huiles -volatiles, dout ils forment 
la première de ces classes, et en huiles fixes, dont ils com
posent la seconde. On pourrait, à ces deux classes, en ajou
ter une troisième, qui comprendrait les huiles ayant des pro
priétés intermédiaires entre les huiles fixes et les huiles vo
latiles. 

Les huiles volatiles, qu'on appelle aussi, huiles essentielles^ c » r i c t è r e « 

se distinguent par les propriétés suivantes. 
1 . Elles sont liquides, souvent presque autant que l'eau; 

et quelquefois visqueuses. 
2. Elles sont très-combustibles. 
3. Leur saveur est acre, et leur odeur fortement aroma

tique. 
4. Elles se volatilisent à une température qui n'excède pas 

ioo° centig. 
5. Elles sont solubles dans l'alcool, et imparfaitement dans 

l'eau. 
6. Évaporées sur du papier, elles n'y laissent aucune 

trace. 
Cette dernière propriété fournit un moyen facile de 

reconnaître si une huile volatile a été falsifiée par quelque mé
lange des huiles fixes. Jl suffit, pour cela, de verser sur une 
feuille de papier à écrire, une goutte de l'huile volatile qu'on 
veut essayer, et de l'exposer alors à une chaleur modérée. 
Si l'huile s'évapore sans laisser aucune trace, elle est pure; 
mais si le papier reste taché, on peut la considérer comme 
étant altérée par de l'huile f i x e , ou par quelque autre sub* 
stancc. 
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eripuatian. Les îiuiles volatiles s'obstiennent presque toutes des végé
taux. Chaque partie des plantes , la racine, la tige , l'écorce , 
les feuilles, la fleur, et même le fruit, sont susceptibles d'en 
contenir; mais elles ne se rencontrent jamais dans la substance 
des cotylédons; tandis, qu'au contraire ce n'est presque tou-

Î'ours que dans ce seul organe de la plante, que résident les 
tuiles fixes *. 

Il suffit quelquefois delà simple expression, pour séparer 
les huiles volatiles des plantes qui en contiennent en grande 
abondance; c'est ainsi qu'on peut retirer celles des oranges, 
des citrons, de la bergamote, etc.; mais ce n'est en général 
q̂ ue par la dist'llation qu'on peut les obtenir. On met avec de 
1 eau, dans un alambic, la partie de la plante qui contient 
l'huile ; et on distille à un feu ménagé; l'huile passe avec l'eau, 
et nage à sa surface dans le récipient. C'est de cette manière 
qu'on se procure la plupart des huiles essentielles qui sont 
préparées et employées par les parfumeurs : telles que l'huile 
de menthe poivrée, de thym, du lavande, et un grand nombre 
d'autres. On en obtient d'autres par la distillation de corps 
résineux; c'est ainsi, par exemple, qu'on extrait l'huile de té
rébenthine de l'espèce de suc résineux qui porte ce nom , 
qu'exsudent diverses espèces de pm. 

Il y a un très grand nombre d'huiles volatiles , connues 
depuis long-temps, et qui diffèrent considérablement entre 
elles par leurs propriétés; mais comme leur usage en chimie 
est très-borné, on s'est peu occupé d'en faire l'examen. 

jjquiiai. I . La plupart des huiles volatiles sont liquides; beaucoup 
d'entre elles sont limpides comme l'eau, et n'ont rien de cette 
apparence qu'on considère ordinairement comme huileuse. 
Telles sont les huiles de térébenthine, d'oranges, de citrons, 
de bergamotte, de roses, etc.; d'autres, comme les huiles de 
macis, de cardamome, de sassafras, de girofle, de cannelle, 
sont d'une viscosité huileuse qui varie en elles dans tous les 
degrés. 11 en est qui ont la propriété de' prendre une consis
tance solide; ce sont les huiles de persil, de fenouil, d'anis, 
de baume; d'autres, telles que les huiles de thym, de men
the poivrée, de marjolaine, sont susceptibles de cristalliser 
par une évaporation lente. L'huile de noix muscade a pour 
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de cannelle. . . J , O 5 5 de graines de 
O , 9 4 6 

• de clous dej 
° , 9 4 ° 

girofle. . . . i,o34 °M° 
de fenouil . . • 0 , 9 9 7 O ,gS6 

• o,gg4 de romarin . . . 
de pouliot . • ° , 9 7 8 de baies de 
de cumin. . . • ° , 9 7 5 genièvre . . . 0,611 
de-menthe . . • ° I 9 7 5 d'oranges . . . . 0 , 8 8 8 

de noix de térébenthine. O , 7 9 * 

muscade. . . o,g48 
O , 7 9 * 

1 Fourcroy. V I I , "3o5. 
* INemuau'» Chcrn. p . 2 7 3 . 
» Ibid. 

l'ordinaire la consistance d u beurre 1 ; il en est de même de 
celles de poivre et de houblon. 

a. Les huiles volatiles n * varient pas moins entre elles 
dans leur couleur que par leurs autres propriétés. Il en e s t un 
grand nombre qui sont limpides et incolores , telles q u e 
celles de térébenthine, de lavande, de romarin, de S a b i n e , 

d'anis; quelques-unes, comme les huiles d'aspic ( layan-
dula spica ) et de bergamotte, sont jaunes :1a c o u l e u r de 
celles de thym, de sariette, d 'absynthe, est brune. Les huiles 
de camomille et de matricaire sont bleues ; celles de m i l l e 

feuilles, de poivre, de houblon, de persil, de genièvre, de 
sauge, de valériane, sont vertes; d'autres,comme celles de 
girofle, de cannelle, de sassafras, incolores d'abord, de
viennent par le laps de temps, jaunes ou brunes *. 

3. L'odeur est, dans les huiles volatiles, d'une si grande 0 ¿ e n r . 

variété, qu 'on essaierait en vain de rendre compte des dif
férences infinies de nuances qu'elles offrent dans ce carac
tère; qu 'il suffise d'observer que tout ce que les sub
stances végétales ont d'odoriférant, réside dans les huiles 
volatiles. Leur saveur est toujours A C R E , chaude et extrême
ment désagréable. 

4-Lapesanteur spécifique des huiles volatiles varie très-con- p a „ n ( , u r 

sidérablement; non-seulement dans les espèces diverses, mais « P & ' S Ï U Ç . 

encore à l'égard de la même huile dans des circonstances dif
férentes. Le docteur Lewis a formé la table suivante des 
pesanteurs spécifiques de plusieurs des huiles volatiles, 
telles qu 'il les a constatées 3 . 
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Vojatiuw. Les huiles volatiles chauffées à l'air, s'évaporent promp-
tement sans altération, en exhalant tout-à-l 'entour leurs 
odeurs particulières; mais, à cet égard, il existe entre elles 
de très-grandes différences. Lorsqu'on les distille à vaisseaux 
fermés, elles ne passent pas aussi promptement à l'état d e 
vapeur; elles perdent leur odeur, elles deviennent plus 
foncées en couleur, et elles sont en partie décomposées. 
Il paraît que la présence de quelqu'autre substance, comme 
l'eau par exemple, rend les huiles beaucoup plus susceptibles 
de prendre la forme gazeuse. 

Les huiles volatiles se congèlent par le froid comme les 
huiles fixes; mais la température nécessaire pour produire 
cet effet varie selon l'espèce d'huile; quelques-unes, telles 
que les huiles de fenouil et d'anis, prennent une consistance 
solide à la température de -H io° ceutigr.; les huiles con
gelées de bergamotte et de cannelle, se liquéfient à — .r)° 
centigr. ; celle de térébenthine à — io° centig. 1. Margueron 
exposa plusieurs huiles volatiles à un froid de —• centi
grades ; elles se congelèrent, ou plutôt cristallisèrent en 
partie, avec émission en même temps, d'un fluide élastique; 
ces cristaux se composaient en partie des huiles elles-mêmesj 
et e n partie, d'autres substances. On reconnaissait d a n s 
quelques-uns de ces cristaux les propriétés de l'acide ben-
zoïque *. 

change! 5. Les huiles volatiles exposées à l'action d e la lumière 
r > (umutri. j a r ) s ^ e s v a j s s e a u x fermés où l'air n'ait pas d'accès, y éprou

vent des changemens très-singuliers. Leur couleur devient 
plus foncée ; elles acquièrent un grand degré d e consistance, 
et leur pesanteur spécifique augmente considérablement. La. 
cause de ces changemens n'est qu'imparfaitement 'Connue. 

On avait supposé autrefois qu'ils étaient dûs à l'oxigène dont 
on s'était assuré q u e l'absorption avait lieu lorsqu'il était 
présent ; mais Tingry, à qui nous sommes redevables de ces 
recherches très-intéressantes, a prouvé que les mêmes chan
gemens se produisent sans la présence de l'oxigénç, et il les 
attribue à la fixation de la lumière, qu'il reconnut en être 
l'agent nécessaire. Si c'est bien en effet la véritable cause d e 
ces changemens, la quantité de lumière fixée doit être énorme, 

1 Margueron, Jouru. de Phys . X L V , i3G. 
,· Ibid. 
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car la pesanteur spécifique des huiles devenant ainsi beau
coup plus considérable, tandis que le volume reste le même, 
il est évident que le poids absolu doit être proportionnelle
ment augmenté. Une circonstance, cependant, qui rend cette 
conclusion en quelque sorte hasardéee, au-moins dans toute 
son extension , c'est que l'effet du changement est toujours 
proportionnel à la quantité d'huile et à celle de l'air contenus 
dans les vaisseaux ' . 

I I . Il est probable que les huiles volatiles se combinent, en 
les absorbant, avec les différens soutiens de la combustion, 
quoiqu'il n'ait point encore été fait d'expériences exactes sur 
ce sujet. 

i . Exposées à l'air, les huiles volatiles y deviennent de • A W J . 

plus en plus visqueuses énoncées en couleur, en même temps 
que leur odeur diminue. Le docteur Priestley s'assura le pre
mier qu'elles s'imbibent promptement d'oxigène, et que c'est 
à cette propriété d'absorption que sont dus les effets de l'air 
sur ces huiles. Il ne fit ses essais que sur de l'huile de téré
benthine; niais il reconnut que dans des fioles qui n'étaient qu'à 
moitié remplies d'huiles de menthe et de cannelle-, l'air était 
dépouillé de son oxigene 1 . Il s'assura également qu'indépen
damment de cette disposition à absorber l'oxigcne, l'huile de 
térébenthine a la propriété de s'imprégner d'une quantité con
sidérable d'air, qu'on peut ensuite lui enlever sous la machine 
pneumatique 3 . Suivant Fourcroy, cette absorption de l'oxi-
gène est accompagnée de formation d'eau; ce que prouvent 
évidemment, dit-il, les gouttes d'eau qu'on aperçoit sou
vent à la surface de ces huiles, lorsqu'elles sont gardées dans 
des vaisseaux mal fermés *. Par une longue exposition à l'air, 
les huiles volatiles sont susceptibles de passer à l'état de 
résines. 

Lorsqu'on les chauffe suffisamment à l'air, les huiles vo
latiles s'allument et brûlent avec une flamme claire, brillante, 
en répandant une fumée abondante. Les produits de leur 
combustion soûl, outre la. suie, de l'eau et de l'acide car
bonique. 

• Tingry, Journ. de Phys. X L Y I , lui et 24g. 
* PnesUey, on Air. I I , a3a. 
» Jhid. 
* Fourcroy. V I I , 5oi . Engl. Traas. 
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2. Il est auímoins reconnu que l'huile de térébenthine ab
sorbe le chlore, s'y combine, et que les propriétés du nou
veau composé sont très-différentes de celles de l'huile de té
rébenthine. M. l'orettfit passer un mélange de vapeur d'huile 
de térébenthine et de chlore à travers un tube de verre dans 
un récipient; il se forma une huile blanche, pesante, très-
épaisse, qui coula immédiatement au fond de l'eau. L'odeur et 
la saveur de cette huile avaient beaucoup de rapport à l'o
deur et à la saveur de la noix muscade, mais laissant sur la 
langue une impression plus caustique *. John Davy paraît 
avoir obtenu un composé semblable avec un mélange d'huile 
de térébenthine et de chlorure de peroxide d'élain *· 

3. L'action de l'iode sur les huiles volatilles n'a pas été 
Artion <iei essayée. 

, uïmUp*]«!e* I I I - Les corps combustibles simples n'exereent pas d'action 
remarquable sur les huiles volatiles. Il n'a point été jusqu'à 
présent reconnu qu'elles fussent susceptibles d'absorber 1 hy
drogène, ni d'être altérées par le charbon. Lorsqu'on les met 
en digestion sur du soufre, à la température à laquelle cette 
substance se fond , elles le dissolvent en partie, deviennent 
d'une couleur brune et acquièrent une odeur et une saveur 
désagréables. On a donné le nom de baumes de soufre à ces 
dissolutions dans lesqueîlesune portion du soufre cristallise par 
refroidissement 3. Lorsqu'on expose ces baumes à une forte 
chaleur, il se produit, en grande abondance, un gaz (pro
bablement gaz hydro-sulfurique) qui s'en dégage avec une 
rapidité capable de donner lieu à des explosions très-violen
tes , si l'on n'a pas pris les précautions convenables *. 

Les huilçs volatiles dissolvent également une portion de 
phosphore lorsqu'on les met en digestion à chaud avec cette 
substance ; mais cette portion se dépose en entier dans la 

f lupart de ces dissolutions à mesure qu'elles refroidissent, 
our les rendre permanentes, Hoffman proposa de triturer 

le phosphore avec du camphre, dans la proportion de dix 
parties de camphre sur une partie de phosphore. Ce mélange 
se dissout facilement dans le plus grand nombre des huiles 
volatiles, telles que l'huile de girofle et tous les corps qu'on 

1 NichoIsonVs Journ. X X I I I , ju5 
* Ibid. p. 1 7 . 
* Elém. i leChim. deFAoad. de Dijon. I I I , 357-
* Hoffman , Observât, pbys. chem. p . 3o8, 
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* HofFman, Observ. chem. p. 3o^. 
1 Le terme saponufe c o n v i t - n L peu à l'idiome a n g l a i s . Celui de sous* 

savon, ou tout autre analogue , eût été préférable. 

I I . a6 

frotte avec la dissolution, deviennent lumineux sans éprou
ver de combustion 1 . Il paraît que c'eit d'une dissolution de 
cette nature que Boyle lit un si fréquent usage sous le nom 
de phosphore liquide. 

IV. Les alcalis et les terres n'ont qu'une faible action sur les Act inn 

huiles volatiles. Les chimislesfrançais ont proposé de désigne r < l e , ,£*|'J l' 
les combinaisons de ces corps avec les huiles volât.les par le 
nom de savonules, que le docteur Pearson a traduit par relui de 
saponules ; mais ces dénominations n'ont point été adoptées 
par les chimistes *. 

f̂ n considérant avec quelle facilité la potasse dissout la 
térébenthine commune, lorsque son union avec celte même 
substance, à l'état d'huile, dans la préparation médicinale 
connue sous le nom de savon de Starkiy, exige mie longue 
et pénible trituration ; on est porté à croire que dans ce 
cas la combinaison n'a lieu qu'autant que 1 huile est convertie 
en résine; et qu'alors ce n'est pas l'huile qui a la propriété 
de s'unir avec la potasse, mais bien la résine dans laquelle 
l'huile se change, en absorbant loxigèue de l'atmosphère. 
II paraîtrait en effet probable que les huiles volatiles absor
bent et abandonnent l'oxigèue avec une bien plus grande 
facilité qu'on ne l'avait supposé jusqu'à présent, et que ces 
chaugeniens ont lieu daus beaucoup de leurs dissolutions. Les 
huiles volatiles semblent n'être susceptibles de combinaison 
avec les alcalis et les terres, que lorsque par leur union avec 
l'oxigène, elles ont été mises à l'état de résines ; taudis que 
d'un autre côté il semblerait que les résines ne doivent 1H pro
priété qu'elles ont d'être solubles dans l'alcool, qu'à leur con
version eu huiles volatiles, p^r l'abandon de leur oxigéne. D'a
près quelques expériences récentes de Uatchett, cette dernière 
supposition , au-moins, ne serait pas invraisemblable. J'en ci
terai une. Après avoir fait dissoudre, dans moins d'un litre 
d'alcool, environ a5o gram.de résine jaune commune du com
merce, il décanta la dissolution clarifiée dans une grande cap
sule de verre contenant à peu-près deux litres d'eau distillée. 
Il plaça cette capsule sur un bain de sable entretenu pendant 
environ quatre heures à une chaleur modérée; la principale 
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partie de la résine se précipita pendant cette digestion. Le 
jour suivant la liqueur laiteuse, dont on avait séparé le pré
cipité, fut évaporée à siccité à vaisseau ouvert. Pendant 
lévaporationil se forma successivement, à la surface delà 
liqueur, des pellicules minces et fragiles de résine parfaite, 
et le résidu de l'évaporation, après avoir été séché, était 
de même nature. Mais la portion qui s'était précipitée dans 
la capsule pendant la digestion de la liqueur, et qui consti
tuait la partie principale de la résine employée, n'était pas 
à l'état de résine , mais à celui de térébenthine ordinaire. Ces 
phénomènes indiquent d'une manière non équivoque , que la 
résine avait absorbé de l'oxigène pendant sa dissolution dans 
l'alcool. D'où il suit que li portion immédiatement précipitée 
lorsque la dissolution fut mise dans l'eau, n'étant point en 
contact avec l'air, s'en était séparée à l'état de térébenthine, 
tandis que la portion obtenue par l'évaporation prolongée à 
l'air était passée à celui de résine parfaite. 

V.. La plupart des huiles volatiles, lorsqu'on les agite avec 
oieo. de l'eau, rendent ce liquide de couleur laiteuse, et lui com-

•accûarmn. . ; , . 1 . . . . y-. i l * 

mumquent leur odeur particulière, t n versant de plusieurs 
de ces huiles sur du sucre, qu'on fait ensuite dissoudre dans 
l'eau, elles forment airfsi, avec ce liquide, une dissolution 
permanente à laquelle on a donné le nom à'oleo-saccharum, 
Margueron a fait voir que cette propriété n'appartient qu'à 
la portion la plus pure et la plus limpide des huiles. 

Les huiles volatiles sont toutes solubles dans l'alcool, l'é-
Act ion ther et les huiles fixes, quoiqu'elles varient considérablement 

" iêinc°V * dans leur facilité d'union avec l'alcool. On sait, par exemple, 
dcihuik«fi"i. que l'union de l'huile de térébenthine avec ce liquide s'opère 

lentement. Lorsqu'on fait dissoudre 1 partie de cette huile 
dans 7 parties d'alcool, l'huile s'en sépare peu-à-peu et ga
gne le fond du vase qui contient la dissolution *. 

VI. L'action des acides sur les huiles volatiles n'a été 
qu'imparfaitement examinée. 

Celle qu'exerce l'acide sulfurique sur ces substances, est 
très-énergique. Il les dissout, les convertit d'abord en une 
espèce de résine, et finit par les réduire en charbon. On peut 
par conséquent se procurer l'huile dans des états très-diffé-
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rens, selon Tinter valle de temps plus ou moins long qu'où 
mettra à la séparer de l'acide, en mettant le mélange dans 
l'eau. Si l'on verse très-lentement, et par gouttes, une huile 
volatile dans quatre fois son poids d'acide sulfnriqiie, en 
triturant continuellement après chaque addition, on a une 
dissolution de couleur brunâtre. Cette dissolutiou , après avoir 
été étendue de trois ou quatre parties d'eau, étant exposée à 
une douce chaleur, il s en sépare une masse brune , qu'on 
avait autrefois désignée par le nom de savon acide. Achard 
est le seul chimiste qui ait examiné ces combinaisons avec 
attention. Il fit principalement ses expériences sur l'huile de 
térébenthine. La masse brune qui se sépare lorsque cette 
huile et l'acide sulfurique sont traités comme il vient d'être 
dit, est en consistance de cire molle , soluble dans l'eau et 
l'alcool; en la décomposant par un alcali, la matière huileuse 
qui se sépare s'unit avec facilité aux alcalis *. D'où il suit 
qu'elle paraît s'être rapprochée de l'état d'une résine. 

L'acide hydrochloriqueagit avec beaucoup moins d'énergie 
sur les huiles volatiles que 1 acidesulfurique. Il dissout, suivant 
les expériences de Achard, les 0,008 de son poids de l'huile 
de sassafras. Il est probable que cette portion dissoute est 
altérée \ Avec l'acide hydrochlorique l'huile de térébenthine 
se combine et forme un composé qui ressemble beaucoup, 
dans son aspect, au camphre. * 

L'acide nitrique , lorsqu'il est concentré , et versé rapi
dement sur les huiles volatiles, agit sur elles avec une éner
gie telle qu'il les enflamme sur-le-champ ; mais s'il est suffi
samment étendu d'eau, il les dissout, et les convertit en une 
substance jaune qui se rapproche de l'étatrésiueux. Le chlore 
agit Sur elles de la même manière, mais moins fortement. 

VII. On n'a pas fait beaucoup de recherches sur la ma- i c t ï m 

nière dont les huiles volatiles se comportent avec les métaux; l l c l m c M 

mais leur action sur ces substances ne peut présenter rien 
de remarquable. Margueron a essayé l'effet de quelques sels 
de mercure sur plusieurs des huiles volatiles, et ce chimiste 
a constaté les faits suivans. En gardant de l'huile de romarin 
sur du nitrate de mercure, ce sel est décomposé par degrés, 
et l'huile prend une couleur foncée. Le perchkirure de 
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mercure colore également, et épaissit les huiles de citron, 
de cerfeuil, d'hysope , de lavande, de romarin et de menthe 
poivrée ; et il est en même-temps converti en partie, en 

(irotochlorure de mercure. Le chlorure de mercure , et 
e sulfure de ce métal, ne produisent aucun changement 

sur les huiles de lavande et de romarin, mais avec cette 
dernière , le peroxide de mercure se change en protoxide , 
quoique l'huile .n'éprouve aucune allération sensible. Le 
chlorure d'antimoine est également décomposé par l'huile 
de romarin*. 

VIII. Des effets des acides soutiens sur les huiles vola
tiles, et des produits de leur combustion ,on a conclu qu'elles 
sont composées d'hydrogène et de carbone, unis quelque
fois avec l'oxigène en proportions diverses , suivant les cir
constances ; mais il n'a pas été fait jusqu'à présent d'analyse 
exacte d'aucune de ces huiles. 

IX. Les huiles volatiles sont appliquées à un grand nom
bre d'usages. On en emploie quelques-unes en médecine. 
D'autres , telle que l'huile de térébenthine , servent à for
mer des dissolutions de résines dont on fait ensuite des 
vernis. On s'en sert en peinture; enfin elles font le principal 
mérite des parfums. 

C H A P I T R E I V . 

Des Huiles fixes. 

L E S huiles fixes sont en si grand nombre , qu'il n'a "pas 
été jusqu'à présent possible aux chimistes d'examiner cha
cune d'elles en détail. Mais Chevreul s'est livré pendant les 
six dernières années à une recherche très-laborieuse sur 
celles des huiles f ixes animales, qui sont susceptibles d'être 
converties en savon ; et il a trouvé trois Corps distinctement 
caractérisés , qu'il a décriis a v e c précision , et auxquels il a 

donné les noms suivaus , s a v o i r : 

î . Stéarine. %.. Elaïne. 3 . Céline. 

* A n n . de Chiui. X L Y I I , 66. 
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JDes Huiles fixes en général. 

L A connaissance des huiles fixes , qui sont d'une utilité D C C O U V K I » . 

si étendue dans les arts , date d'une époque très-reculée. II 
en est fait mention dans la Genèse , et if paraît môme que 
déjà, du temps d'Abraham, on s'en servait pour les lampes *. 
Cécrops apporta l'olivier de Sais, ville de la Basse-Egypte , où 
cet arbre , qui porte le fruit dont on retirait l'huile , était cul
tivé de temps immémorial; et il enseigna aux Athéniens l'art 
de l'en extraire. C'est ainsi que l'usage de 1 huile fut connu 
en Europe *· Mais il paraît que les Grecs ignoraient encore , 
à l'époque du siège de Troie , la méthode de se procurer 
de la lumière avec des lampes ; au-moins ne trouve-t-on rien 
dans les écrits d'Homère qui puisse indiquer qu'ils se fussent 
servis de ce moyen, et dans toutes ses descriptions, ses 
héros ne sont éclairés que par des torches de bois. 

Les huiles fixes se distinguent par les caractères suivans : C u u t i r » , 

i . Elles sont, liquides, ou elles le deviennent aisément, par 
leur exposition à une douce chaleur. 

' Gen. X V , I J . 

* Hérodote. Lib . I I . ji. 5g et 6a, 

Par l'action de ces corps sur les bases salifiables , Ils sont 
convertis en trois substances qui jouissent des propriétés 
acides , et qui en s'unissant avec la potasse , forment du sa
von dur. Chevreul appelle ces substances acides : 

Acide margarique. Acide oléïque. Acide célique. 

Il devient nécessaire d'exposer, dans ce chapitre, les pro
priétés de tous ces corps ; car sans la connaissance de ces 
propriétés,il serait impossible de bien comprendre la nature 
des savons, ou d'établir une théorie de la saponification. Je 
diviserai donc ce chapitre en sept sections : dans la première 
je donnerai une idée générale des propriétés qui caractéri
sent les huiles fixes, et je décrirai dans les six autres sections, 
les six substances reconnues, «t particulièrement examinées 
par Chevreul. 
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2 . Onctueuses au toucher. 
3 . Très-combustibles. 
4 · D'une saveur douce. 
5. Insolubles dans l'eau et à-peu-près aussi dans l'alcool. 
6. Elles n'entrent en ébullilion qu'à la température de 

3 i6° centigr. 
7. Elles laissent sur le papier une tache graisseuse. 

Prrpir j i ï cra . Ces huiles , qu'on a aussi appelées huiles grasses ou ex
primées, sont en très-grand nombre. Il suffit de la simple 
expression pour les retirer eu partie , des substances végé
tales , et en part ie , des substances animales. C'est ainsi , 
par exemple, qu'on obtient l'huile de baleine des parties 
qui la contiennent ; l'huile d'olive , de la pulpe, ou du brou , 
de ce fruit ; celles de lin et d'amandes douces , de la graine 
du lin et des noyaux d'amandes. On peut obtenir aussi des 
huiles fixes par expression des graines du pavot, du chanvre, 
du faîne, et de beaucoup d'autres substances végétales. 

Il convient d'observer que les huiles fixes ne se trouvent 
que dans un seul organe des végétaux , et que c'est dans les 
semences des plantes bicotylédoces qu'elles sont exclusive
ment contenues *. Chez les animaux , elles sont le plus ordi
nairement déposées dans le foie , quoique les œufs des vo
latiles en fournissent aussi. 

Toutes ces huiles diffèrent entre elles par plusieurs pro-

Î>riétés particulières ; mais elles en ont aussi beaucoup qui 
eur sont communes, 

propriétés, i . L'huile fixe est , pour l'ordinaire, un liquide d'un cer
tain degré de viscosité, adhérant, sous forme de stries , aux 
parois des vaisseaux de verre qui la contiennent. Elle n'est 
jamais parfaitement transparente , ni entièrement dépourvue 
de couleur , dont la teinte est le plus souvent jaunâtre ou 
verdâtre. Sa saveur est douceâtre ou à-peu-près nulle. Elle 
n'a que peu ou point d'odeur, lorsqu'elle est nouvelle. 

Il existe aussi dans les substances végétales un nombre 
considérable de corps, qui , à la température ordinaire de 
l'atmosphère , sont solides, et que jusqu'à présent on a con
sidérés comme étant des huiles fixes. On peut citer pour 
exemple l'huile de palmier, que le docteur Bostock a sou-
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mise à l'examen chimique On peut aussi faire mention d e s 
diverses substances dont on fait usage dans l'Inde et en Afri
que pour remplacer le beurre, et dont on se sert comme 
onguens. On obtient la plupart d e c e s huiles d e s semences 
d 'arbres; différentes espèces d u bassia , telles que le buty-
racea , Inngifolia, latifolia, obovata, fournisseut Cette |na-
tière butiracée. Ces substances ont été décrites par l e docteur 
Roxburg*. Le shea, ouarbre beurre d 'Afrique, dont Park fait 
mention , semble être aussi une espèce d e bassia. D'après les 
expériences d u docteur Bostock , ces substances paraissent 
différer un peu, dans leurs propriétés, des huiles fixes liqui
des , e t se rapprocher d e la nature de la cire. Ainsi, elles 
sont sensiblement solubles dans l'alcool et dans l é t h t r , et 
elles n e se combinent pas aussi facilement avec les alcalis 
que les huiles fixes. 

2. Toutes les huiles fixes examinées jusqu'à présent, sont P o i n t e u r 

plus légères que l'eau ; mais elles diffèrent beaucoup e n p e - •P e c i l " i , ; *-
santeur spécifique; et cette variation se remarque dans des 
échantillons divers d e la même huile, ainsi qu'on peut en 
juger , par les pesanteurs spécifiques constatées , des huiles 
d e 

Palmier 3 0,968 De noix 3 . . . . , . o,t)2/5 à 947 
De noisettes 3 . . . 0 , g 4 ' De f a î n e 3 o,g-i3 
De pavots 3 °,9^9 De ben 3 0,917 
Del in* 0,9.̂ 2 D 'o l ives 4 . . . . o,gi3 
D'amandes don- De n a v e t t e 4 . . . 0,0,13 

ces 3 o,g32 De cacao 5 . . . . 0,892 

3. L'huile fixe exposée à l'action de la chaleur, n e com- A r t l -
mence à s'évaporer qu'à une température supérieure à celle 1 * c h d m r . 

d e l'eau bouillante. A mesure que la chaleur augmente , au-
delà de ce terme , o n voit s'en élever une vapeur assez abon
dante; mais c e n'est qu'à environ 3 i6° centigr., que l'huile 
entre en ébullition 6. On peut la distiller à cette température; 
mais e l le est toujours u n peu altérée par cette opération, 

> ~ -

·• IVicholson's Journal. X V I , ï 6r . 
» Ibid. XIX , 3 7 5 . 
* Fahroni, Crell's Annats 1797. I I , i » 3 . 
i Schaw's Bojle . I I , 346. 
6 Rrisson. 
' L'huile dë lin b o u t , suivant IVtorveau, à une température da 

310 à 3 i i ° cenLigr. Ann. de Chim. X C , 123. 
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dans laquelle il paraît qu'il se forme de l'eau , et de l'acide 
acétique. Il reste un peu de charbon dans la cornue, et l'huile 
obtenue est plus légère, plus fluide et d'une saveur plus 
forte qu'avant la distillation. On distinguait autrefois l'huile 
ainsi distillée , p-ir le nom huile des philosophes. 11 se dé
gage en grande quantité, pendant l'opération, du gaz hydro
gêne carboné.' 

L'huile fixe à l'état de vapeur s'allume par le contact 
d'un corps en ignitinn , et brûle avec une flamme blanche 
jaunâtre. C'est sut- cette propriété des huiles iixes, qu'est 
établie la théorie de leur combustion dans les chandelles et 
les lampes. Le suif, ou l'huile , sont mis d'abord à l'état de 
vapeur dans la mèche ; ils prennent feu , s'allument , et le 
calorique qu'ils fournissent en brûlant, suffit pour en réduire 
ainsi successivement de nouvelles quantités en vapeur , jus
qu'à ce qu'il n'eu reste plus. L'emploi de la mèche a pour 
ob|et d'utilité d'élever l'huile peu à-peu , de manière qu'elle 
ne soit présentée qu'en petites quantités à-la-fuis , à l'action 
de la chaleur. Si la chaleur était assez forte pour maintenir 
la totalité de l'huile à la température de 3 i ( i ° centigrades, 
la mèche ne serait pas nécessaire, puisqu'à cette température 
l'huile prend feu , et brûle spontanément. L'orsque l'huile 
fixe brûle ainsi, soit à l'air , soit avec le contact du gaz 
oxigène , elle ne donne pour produits nouveaux que de l'eau 
et de l'acide carbonique. 

Exposées à l'action du froid , les huiles fixes perdent leur 
fluidité, et se gèlent; mais cet effet varie excessivement dans 
les différentes huiles. 

4· Les huiles fixes exposées à l'air, ou mises en contact 
avec le gaz oxigène, éprouvent différens changemens, sui
vant la nature de l'huile. Toutes les huiles fixes ont, autant 
qu'on a pu s'en assurer par expérience , la propriété d'ab
sorber l'oxigèue , et de s'épaissir de plus en plus en s'y 
unissant, jusqu'à ce qu'elles finissent par être à l'état solide, 
qui paraît être celui de leur saturation avec l'oxigène. Or , 
il est quelques-unes de ces huiles qui conservent leur trans
parence après être devenues solides; taudis que d'autres 
deviennent opaques, et prennent l'aspect du suif', ou de la 
cire. Ce phénomène a donné lieu à la division des huiles 
fixes en deux classes , qu'on a composées , pour la première, 
de celles, sous la dénomination d'huiles siccatives , qui sont 
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restées transparentes après leur combinaison avec l'oxigène; 
et pour la seconde, de celles oui sout devcuues opaques, et 
qu'on appelle huiles grasses-

5. Les huiles siccatives s'emploient dans la peinture, et H ; « 
pour les vernis. Les huiles de lin, de noix, de pavot et de " c c * l l , t 

chenevis appartiennent à cette classe. Ces quatre tspèces 
d'huiles n'ont qu'imparfaitement, dans leur état naturel, la 
propriété d'être siccatives, On les pi épare, pour l'usage des 
peintres et des vernisseurs, en les faisant bouillir pendant 
quelque temps dans un pot de fer. 1· lies sont ainsi en partie 
décomposées; il s'en dégage, en abondance, une vapeur 
aqueuse, et du gaz hydrogène carboné. Elles deviennent 
d'une couleur plus foncée, et d'une plus grande consistance. 
Pour quelques autres usages, on enflamme ordinairement ces 
huiles, et après les avoir laissé brûler pendant quelque 
temps on les éteint, en couvrant le vaisseau qui les contenait. 
On continue alors à les faire bouillir , jusqu'à ce qu'elles aient 
acquis le degré convenable de viscosité. On leur fait perdre 
ainsi, en grande partie, leur qualité onctueuse; de manière 
qu'elles ne laissent plus de tache graisseuse sur le papier, et 
qu'elles se rapprochent de la nature des résines, -avec celte 
différence, qu'au lieu d'être devenues cassantes, elles con
servent un certain degré de dureté et de ductilité, qui les 
rend analogues à la poix résine, connue sous le nom de poix 
des cordonniers. Enfin on rend aussi ces huiles sîccalives, 
en les faisant bouillir avec un peu de l'oxide de plomb connu 
dans le commerce sous le nom de lilharge. On ne sait pas 
bien précisément quelle peut être la nature du changement 
que ces huiles éprouvent par ce moyen; il est probable 
qu'elles absorbent l'oxigène de l'air, et il a élé reconnu qu'elles 
sont en partie décomposées. Lorsqu'on les a fait brûler 
pendant quelque temps, leur onctuosité est beaucoup plus 
complètement détruite que par toute autre méthode qui ait 
encore été employée. On se sert souvent, en conséquence, 
de ce dernier moyen de préparation des huiler, siccatives, 
lorsqu'on destine ces huiles aux vernis; et toujours on les 
traite ainsi, pour leur emploi dans l'encre des imprimeurs, 
qui exige qu'elles soient, autant que possible, dépouillées de 
toute onctuosité. 

On a trouvé que, pour ce dernier objet, l'huile de noix 
était préférable à toutes les autres, quoique la couleur ob i -
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» Ibid. 

cure qu'elle acquiert en bouillant, la rende moins convenable 
pour l'encre rouge que pour la noire. Après l'huile de noix , 
c'est celle de lin qu'on considère comme la plus propre à cet 
usage. On n'y emploierait pas, avec le même avantage, 
d'autres huiles, parce qu'on ne peut pas leur enlever suffi
samment leur onctuosité. L'encre faite avec ces huiles aurait 
de la disposition à couler sur le papier et à le maculer dans 
le travail des relieurs ou même à s'étendre au-delà des 
traces des caractères, et à tacher le papier en jaune. 

On prépare l'encre pour l'imprimerie de la manière sui
vante. 

E n r r e On fait bouillir l'huile dans un pot de fer qui n'en est 
primeur» «Ju'à moitié rempli; on l'enflamme, et on la laisse brûler 

pendant une demi-heure ou plus. On continue alors de la 
faire bouillir doucement, jusqu'à consistance convenable. 
Dans cet état, ou l'appelle -vernis. On en prépare de deux 
espèces, l'un plus épais, et l'autre plus clair. Le plus épais 
est d'une consistance telle qu'il tombe en fils en se refroi
dissant, comme de la colle faible. On broie ensuite ce vernis 
avec du noir de fumée dans la proportion d'environ 78 gr. 
sur 4^6 gr. d'huile. Lorsque cette huile est nouvellement pré
parée, on regarde comme nécessaire d'y ajouter un peu 
d'huile de térébenthine bouillie, et un peu de protoxide de 
plomb, ou litharge; mais on assure que cette addition pro
duit l'effet de faire adhérer si fortement l'encre aux carac
tères , qu'on a beaucoup de peine à l'en enlever. L'huile 
ancienne s'emploie sans qu'il soit besoin d'y rien ajouter 

L'huile préparée, ainsi qu'on vient de l'indiquer, est en
core insoluble dans l'alcool et dans l'eau ; mais elle s'unit 
facilement à une plus grande quantité d'huile. Elle se des
sèche en une masse visqueuse qui ressemble à de la térében
thine, et, dans cet état, elle est à peine susceptible de s'unir 
avec de l'huile. Le docteur Lewis trouva que l'huile de lin 
perd les o,«66 de son poids par sa conversion en un vernis 
épais, et que cette perte est à-peu-près des o,5o, lorsqu'on 
la fait bouillir jusqu'à ce qu'elle soit devenue toute roide en 
se refroidissant V La propriété qu'a l'encre des imprimeurs 
d'adhérer au papier mouillé, prouve combien la nature hui-
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» ICcls , Ciell's Aunals . I I I , 3 7 ^ . Engl. Trans. 

leuse de ce corps est altérée. Elle se rapproche, par quel
ques caractères, de la nature du mucilage , quoique , dans 
d'autres , elle en diffère beaucoup. 

6. Les huiles grasses s'épaississent insensiblement à l'air; H U I I N G M I » . 

elles y deviennent Opaques et blanches, et y prennent à la 
fin une apparence qui les fait ressembler beaucoup à la cire 
ou au suif. Les huiles d'olive, d'amandes douces, de na
vette et de ben appartiennent à cette classe. 

Lorsqu'après avoir versé de l'huile sur de l'eau, de ma
nière qu'elle forme une couche mince à la surface de ce 
liquide, on l'expose ainsi à l'air, ces changemens qu'elle y 
éprouve sont beaucoup plus prompts. Berthollet qui, le 
premier, examina ces phénomènes avec attention, les attribua 
à l'action de la lumière; mais Sennebier observa qu'elle ne 
produisait, même au bout d'un temps assez long, aucune 
altération sur l'huile, lorsqu'on y restant exposée, elle n'a
vait pas le contact de l'air. 11 remarqua de plus, que l'admis
sion du gaz oxigène lui faisait éprouver les mêmes change-
mens que l'air, soit qu'elle fût ou non placée sous l'influence 
de la lumière *. Il devenait donc clair alors que c'était l'oxi-
gène qui agissait sur l'huile; et l'on suppose actuellement que 
l'altération des huiles grasses est due simplement à la faculté 
qu'elles ont d'absorber l'oxigène, et de se combiner avec ce 
principe. A r t i m 

H. L'action des huiles fixes sur les combustibles simples 
J , , 1 COMBUSTIBLES 

n'est pas tres-remarquable. l i n ^ i c s . 

L'hydrogène ne paraît pas agir sur elles. En les filtrant à 
travers du charbon en poudre, on les rend plus pures; mais 
ce moyen ne pourrait être employé pour produire cet effet, 
à raison de la grande difficulté qu'il y a d'en séparer le char-
bon \La peinture noire n'est ordinairement autre chosequ'un 
mélange par trituration, de charbon et d'une huile siccative. 

Les huiles fixes dissolvent également, à l'aidé de la cha
leur, une petite portion de phosphore. Le moyen le plus 

Eropre à opérer facilement celte dissolution, est de faire 
onillir un peu dans un vaisseau de verre, un mélange 

d'huile, d'eau et de phosphore. Ces phosphures huileux 
exhalent l'odeur d'hydrogène phosphore, et abandonnent, à 
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la distillation, une portion de ce gaz. Quand on frotte ces 
phosphuresàl'air,ou qu'on enenduitla surface de quelqu'autre 
corps, ils paraissent lumineux, à raison de la combustion 
du phosphore. Lorsqu'après avoir saturé à chaud des huiles 
fixes de phosphore, on laisse refroidir la dissolution, le 
phosphore s'y dépose, en cristaux qui sont des octaèdres, 
ainsi que l'a reconnu Pelletier. 

Le soufre se dissout facilement dans les huiles fixes, à 
l'aide de la chaleur. Cette dissolution produit une liqueur 
rougeâtre, qui dépose, par refroidissement, des cristaux de 
soufre, et qui donne, à la distillation, beaucoup de gaz acide 
hydro-sulfurique. C'est par le moyen de ces dissolutions, que 
Pelletier se procura de beaux cristaux de soufre en octaèdres 
réguliers. 

A c t i o n i i e i ' e a u . 8. Les huiles fixes sont toutes insolubles dans l'eau. 
Lorsqu'on les agite avec ce liquide, le mélange devient lai
teux; mais les particules huileuses s'en séparent peu-à-peu 
par le repos, et viennent se réunir à sa surface. On em
pêche, au moyen d'une substance mucilagineuse, telle que la 
gomme arabique, cette séparation d'avoir lieu, et on rend 
ainsi la couleur laiteuse de la liqueur, permanente. On ap
pelle ces mélanges émulsians. On les forme souvent en tri
turant aveede l'eau des graines huileuses,comme des amandes 
douces, par exemple, qui contiennent les deux substances 
nécessaires pour former l'émulsion , l'huile et le mucilage. 

Les huiles fixes sont, pour la plupart, peu soluhles dans 
l'alcool. M. Bratide trouva que ce liquide, de la pesanteur 
spécifique de 0,820, prenait très-peu d'huile d'olive ou d'huile 
d'amande douce. L'huile de lin y est plus soluble, et celle de 
castoreum s'y dissout en toute proportion. C'est par cette 
raison , qu'on se sert quelquefois de cette huile pouF falsifier 
les huiles volatiles, qui sont d'un prix élevé, spécialement 
l'huile de girofle *. 

En général, les huiles fixes sont un peu plus solubles dans 
l'éther sulfurique que dans l'alcool. M. Brande trouva que 
quatre mesures d'élher sulfurique, d'une pesanteur spécifique 
de 0 , ^563 , dissolvaient 1,26 mesures d'huile d'amande douce, 
i , 5 o mesures d'huile d'olive, a,5o mesures d'huile de lin, 
et toute quantité quelconque d'huile de castoreum 

' Pliil. Trans. i 8 i t , p. 
* lbid. On a trouvé qu'au, mélange d'éther sulfurique et d'huile do 
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cnstoreum pouvait être employé avec avantage comme topique dans 
les rhumatismes. 

' Elémeus de Chim. de l 'Acad. de Dijon. III , i j a . 
' Fourcroy. V I I , 33o. 

Les huiles fixes s'unissent aisément entre elles, et de 
même aussi avec les substances bitumineuses et résineuses. 

9. Les alcalis ont une action sensible sur les huiles fixes, A i c i i t i , 

et il en résulte la formation des composés, importans, connus 
sous le nom de savons. Les huiles grasses entrent plus faci
lement que les huiles siccatives, dans ces sortes de combi
naisons. Elles ont également lieu avec les terres, et produisent 
une espèce de savon insoluble dans l'eau , qui par conséquent, 
ne peut être applicable aux mêmes usages que le savon ordi
naire, 

1 0 . Les acides combustibles ne paraissent pas, jusqu'à A c U o i . 

présent, susceptibles d'union avec les huiles. L'acide hydro-
chlorique ne semble pas non plus avoir d'action sur elles. 
L'acide phosphorique , lorsqu'il est concentré, rend leur 
couleur plus foncée, et leur communique une odeur particu
lière. Ces effets deviennent encore plus sensibles à l'aide de 
la chaleur ; ce qui prouve bien qu'elles sont attaquées par 
cet ac ide ' . Elles le sont, avec bien plus d'énergie encore 
par l'acide sulfurique , qui les noircit immédiatement, et les 
fait passer, par degrés , à l'état de bitume, en raison de la 
durée de son action sur elles. Si elle est prolongée pendant 
assez"long-temps, la décomposition des huiles a complètement 
lieu; il y a de l'eau formée,il se dépose du charbon,et ilsepro-
duit un acide 2 . Quoique l'action de cet acide sur les huiles 
n'ait pas été examinéeavec assez d'attention, on nepeutdouter 
cependant qu'il ne doive en résulter aussi d'autres produits. 
L'acide nitrique les attaque plus vivement encore ; lorsqu'on 
verse subitement de cet acide sur des huiles siccatives, il 
les enflamme. Il produit le même effet sur les huiles grasses, 
mais seulement lorsqu'il a été préalablement mêlé avec une 
portion d'acide sulfurique. L'acide nitrique suffisamment 
étendu, convertit les huiles siccatives en une masse jaune 
d'apparence résineuse, et les huiles grasses, en une substance 
analogue au suif. Mais l'action de cet acide sur les huiles fixes 
n'a pas été suffisamment examinée. 
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11 a été fait beaucoup d'essais par les chimistes pour former, 
sous la dénomination de savons acides , des composes per-
nianens d'acides concentrés et d'huiles, et ils n'ont pu y réussir 
qu'avec l'acide sulfurique. Achard lit et publia un grand 
nombre d'expériences sur ces composés. Ils se dissolvent 
dans l'eau, et moussent comme le savon ordinaire; mais ce 
ne sont pas en réalité des composés permanens, et ils ne 
peuvent présenter un grand avantage dans leur emploi. 

Artion 1 1 . Les huiles fixes agissent (quoique faiblement), et avec la 
m k s m e U u i t - présence de l'air, sur quelques-uns des métaux. Elles cor

rodent promptement le cuivre, et il en résulte une dissolution 
d'un vert obscur. Le mercure est le seul autre métal avec 
lequel il a été reconnu qu'elles se comportaient de la même 
manière. En triturant du mercure avec des huiles fixes, ce 
métal disparaît par degrés , et il se forme un onguent de cou
leur bleuâtre , qui consiste, au-raoins en partie, dans l'union 
de l'huile avec le protoxide de mercure ; mais l'expérience 
ne réussit bien qu'avec celles de ces huiles qui sont dans un 
état approchant de celui de solidité. 

Mais les huiles fixes s'unissent, avec beaucoup plus d'é
nergie, aux oxides métalliques. Elles dissolvent, avec une 
grande facilité, loxide blanc d'arsenic, ainsi que Brandt l'avait 
fait observer il y a long-temps. En les faisant bouillir avec les 
oxides de mercure, de plomb ou de bismuth, elles forment des 
composés solides très-visqueux, auxquels on a donné le 
nom d'emplâtres. 

R i n c i d i t é . 1 2 . Les huiles fixes sont susceptibles d'éprouver, lors
qu'elles sont gardées pendant quelque temps, une espèce de 
changement bien connu sous le nom de rancidité. Elles de
viennent épaisses, d'une couleur brune, d'une saveur acre 
et d'une odeur désagréable. Dans cet état d'altération , l'huile 
rougit les couleurs bleues végétales, et contient, par consé
quent, un acide. On attribue actuellement ce changement à la 
présence de substances étrangères dans les huiles,ou à l'action 
de ces substances sur la matière huileuse elle-même. Parmi les 
huiles fixes, il en est plusieurs, lorsqu'elles sont nouvellement 
extraites, qui laissent déposer, par le repos, une certaine 
quantité de matière mucilagineuse; et d'après les expériences 
de Schéele, il paraît probable qu'elles retiennent toujours plus 
ou moins d'un principe semblable. Il fit bouillir ensemble une 
partie de protoxide de plomb ou litharge avec deux parties 
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1 Scheele Opusc. I I , 189 . 
* Kiciiolson's Journ. V/ 5. 

d'huile d'olive et un peu d'eau. Lorsque l'huile avait acquis 
la consistance d'onguent, il laissait refroidir le mélange, et 
décantait l'eau. Cette eau étant évaporée jusqu'à consistance 
de sirop, laisse une substance que Scbéele appela principe 
doux des huiles'. 

Cette substance ne cristallise pas ; elle est soluble dans Principe d o « 

l'eau et dans l'alcool, et se convertit, par l'action de l'acide Û Q ' W e > " 
nitrique, en acide oxalique. Exposée à l'action de la chaleur, 
elle est en partie décomposée en une huile brune, et en 
partie volatilisée sans altération. On obtient aussi cette sub
stance des huiles de lin', de navette, d'amandes douces, et 
même, en petite quantité, de l'huile séparée du savon 1 . On 
suppose que des impuretés semblables existent dans toutes 
les huiles fixes, et qu'elles occasionnent leur rancidité par 
putréfaction. Ou diminue jusqu'à un certain point cette ran
cidité en les agitant avec de l'eau , mais on ne la détruit pas 
complètement. M. Dossie a fait voir qu'on purifiait conve
nablement les huiles pour les rendre propres à brûler dans les 
lampes, en les agitant avec des dissolutions d'alcalis fixes et 
de chaux vive , mais que ces dissolutions avaient la propriété 
de coaguler une portion de l'huile. On peut cependant re
médier à cet inconvénient, par l'addition d'une forte sau
mure, qui détermine la séparation des corps étrangers d avec 
l 'huile 3 . 

i 3 . Les seuls produits que donne la combustion des huiles Coroposi i ioa 

sont de l'acide carbonique et de l'eau. Lorsqu'elles ont été d c ' h J i 1 " ' 
distillées à plusieurs repr i ses , ou qu'on les a fut passer à tra
vers un tube rouge de feu, elles paraissent avoir été entiè
rement converties en eau, en acide carbonique et en gaz 
hydrogène Carboné. Lavoisier fit l'analyse de l'huile d'olive , 
en brûlant de cette huile dans un vaisseau rempli de gaz 
oxigène. Mais l'art de l'analyse était alors si peu avancé, que 
ce savant, avec toute sa sagacité, ne put approcher d'assez 
près de la vérité. Gav-Lussac et Thénard ont fait, en 1808, 
une analyse d'huile d'olive, en brûlant une quantité déter
minée de cette huile avec du chlorate de potasse , et en exa-
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minant les produits de cette combustion. Us trouvèrent que 
l'huile d'olive est un composé de 

Hydrogène I3,36O 
CARNONE jj,y.i5 
Oxigène Ç)A27 

100,000 * 

Nous n'avons à présent aucun moyen pour déterminer le 
nombre équivalent pour l'huile d'olive. Mais le plus petit 
nombre d'atomes qui s'accorde de plus près avec la compo
sition ci-dessus est, savoir : 

11 Atomes hydrogène. . . . 1,375 
10 Atomes carbone = 7,5 

1 Atome oxigène = 1 

9 I 8 7 5 

S'il en est ainsi, l'huile d'olive est un composé de 22 atomes, 
et son poids est g,8y.5, ou il peut être représenté par 10 
atomes de gaz hydrogène percarboné, combinés avec 1 atome 
d'eau. D'après ces données, 100 parties d'huile d'olive se
raient formées, en poids, de 

Hydrogène i4,025 
Carbone 75,949 
Oxhiène 10,126 

Nombres qui ne coïncident pas exactement avec l'analyse de 
Gay-Lussac et «Thénard, mais qui s'en rapprochent assez. 

S E C T I O N I I . 

JDe la Stéarine. 

CETTE substance fut décrite pour la première fois par 
Chevreul, en 1814*- Sa présence, dans les corps gras, fut 
également annoncée, en I 8 I 5 , par Craconnot, qui semble 

* Recherches physico-chimiques. H , 3ao 
» Ami . de Chim. XC1V, 1 2 9 ; etib.d. XdV, "A-
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a'avoir pas eu connaissant* Je ce qui avait été fait aupa
ravant par Chevreul, ou du moins, qui n'en dit r ien 1 . 

Il paraît, d'après les expériences de Chcvreul^que le suif Ktiindmclf-

et toute autre espèce de graisse animale, sont un mélange ou 
une combinaison de deux substances huileuses distinctes. Il 
a donné à la première de ces substances, qni est solide à la 
température ordinaire de l'ijlmo^phère ,' le nom de stéarine*; 
et il a-désigné par celui d'é/aïne3, l'autre substance, qui est 
fluide à cette même température. Il semblerait résulter des 
expériences de Braconnot, que les huiles fixes des substances 
végétales ont la même composition. 

Chevreul obtint la stéarine de la g'aisse de porc, en expo-rrcp»r»uo». 

sant à l'alcool bouillant de cette graisse , débarrassée aussi 
complètement que possible de toute matière étrangère, et par
faitement pure. L'alcool, en refroidissant, déposait des ai
guilles blanches cristallines, qui étaient la stéarine. Il continua à 
présenter ainsi, à de nouvel alcool bouillant, la graisse non dis
soute, jusqu'à ce qu'elle l'eût été en totalité 4. Il faisait redis-
soudre ensuite la stéarine ainsi obtenue en cristaux dans 
l'alcool, et il la laissait se déposer en cristaux dans ce liquide. 
Par ce procédé, l'élaïne n'est pas séparée en totalité de la 
stéarine; mais il est probable qu'elle n'en retient pas une 
grande quantité. 

La méthode adoptée par Braconnot était très simple; et elle 
semble indiquer que dans les corps huileux fixes, la stéarine et 
rélaine ne sont point combinées chimiquement, mais seulement 
mêlées mécaniquement entre elles. Si l'huile à examiner était 
liquide, il l'exposait au froid jusqu'à ce qu'elle se gelât. Dans 

* Ann. de Ghim. XC1II , a î5 . 
* De fflf-cç, suif. 
1 De E*«,sr, huile. 
* Chevreul reconnut qu'il y avait un grand avantaga pour l'accé

lération de ce procédé , à faire emploi d'alcool absolu , parce que la 
solubilité de la stéarine dans l'alcool diminue dans un rapport beau
coup plus grand que le degré de force de ce liquide. Arnsi il douva 
que l'alcool bouillant, d'une densité de 0,7008 dissolvait au-delà dis 
son poids de stéarine, 

roo d'alcool bouillant, d'une densilé de 0,-0,25, dissolvaient 16,07 
de la même stéarine. 

100 d'alcool bouillant, d'une densité de o,8o5, eu avaient dissous 
6,63- — 

100 d'alcool bouillant, d'une densité de o ^ a ^ n ' e n purent-ebi-
&oudrc que 2. A n n . de Chim. et Phys. I I , 36 i . 

I I . 27 
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* Clievreul, Anu. de Chim. e t P h y s . I I , 303. 

cet état de congélation, il la soumettait àl'action d'une forte 
presse,entre plusieurs doubles de papier brouillard; l'élaïne 
s'imbibait dans le papier qu'elle pénétrait, et la stéarine restait 
dessus à l'état solide. Si l'huile, à mettre en expérience, était 
déjà solide, il n'était pas nécessaire de l'exposer au froid ; 
il suffisait de la presser entre des doubles de papier brouillard. 

Propriété*) • La stéarine, obtenue par ces procédés,, est blanche, cas
sante, et ayant en quelque sorte l'aspect de la cire. Elle n'a 
que peu ou point d'odeur lorsqu'elle est pure; elle est sans 
saveur, et ne produit aucun changement sur les couleurs 
bleues végétales. La stéarine de graisse de porc devient li-

3uide à la température de 4-3° centigrades; mais il existe des 
ifférences considérables entre les points de fusion de la 

stéarine provenant de différens corps, ainsi qu'on peut le voir 
dans la table qui suit * : 

La stéarine d'homme fond à 49 cent. 
De mouton à 43 
De bœuf . . . à 44 
De porc à 43 *• 
D'oie à 43 

La stéarine est soluble dans l'alcool ; mais cette faculté de 
dissolubilité varie suivant les différens corps d'où cette sub
stance a été extraite : c'est ce qu'on reconnaîtra par la table 
ci-jointe, formée des résultats d'expériences, dont nous som
mes également redevables à Chevreul. 100 parties d'alcool 
bouillant, d'une densité de 0,7952 , dissolvent 

2i,5o de stéarine d'homme. 
16,07 t ' e s t éar ine de mouton. 
i5,48 de stéarine de bœuf. 
i8,25 de stéarine de porc, 
36,00 de stéarine d'oie. 

Lorsque la stéarine est mise en digestion avec une sub
stance alcaline, elle est en plus grande partie convertie en 
savon ; il n'y en a qu'une petite portion qui devienne principe 
doux des huiles, et une portion plus petite encore est de 
l'acide acétique. Chevreul nous a fourni la table qui suit, de 
la proportion de stéarine de différens corps que l'action de 
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t . r . -, f saponifiée 1 q4,°5 
Stéarine de porc. . .[ J u U e _ ( 5,55 

1 0 0 , 0 

c . r . . C saponifiée ... q4.4 

Stéarine d oie 1 s o [ u b I e

 J

5 , 6 

1 0 0 , 0 

Ces différences sont si peu considérables qu'on pourrait plu
tôt les attribuer à des erreurs dans les expériences, que de 
les établir comme existant réellement dans les quantités de 
savon formé. 

La stéarine cristallise ordinairement en petites aiguilles; 
et, lorsqu'après en avoir fait fondre une certaine quan
tité, on la laisse se congeler, sa surface devient très-inégale. 

S E C T I O N Ï I I . 

De l'Elaïne* 

POUE. se procurer l'élaïne du suif de différens animaux, 
Chevreul le dissout dans l'alcool. 11 laisse la stéarine c istal-
liser dans ce liquide , et il le distille ensuite pour en séparer 
l'élaïne. Le procédé de Braconnot paraît être d'une exécu
tion plus facile et pouvoir produire une élaïne de plus grande 
pureté. Il obtient sa stéarine en soumettant le suif à la 
presse entre des doubles de papier brouillard, et ce papier, 
pénétré de l'élaïne qui l'a imbibé, après avoir été mouilla 

«7 * 

la potasse forme en savon, et de la proportion qui continue 
d'être soluble. C portion saponifiée . . q4,Q 

Stéarine d homme. .{ £a t i é r e . _ %

 a

5J 
1 0 0 , 0 

_ i , C saponifiée g4,6 

Stéarine de mouton | so[u^,e 5,4 
1 0 0 , 0 

_ , , , , . { saponifiée....... g5 , i 
Stéarine Je bœuf. .J s o[ u b l e 4,9 

1 0 0 , 0 

ifiée g4,65 
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d'eau, est soumis à la presse, ce qui force M a i n e d'en sortir. 
On peut facilement- ainsi la recueillir et l'examiner. 

L'elaïne a beaucoup de l'apparence d'une huile végétale , 
et elle est entièrement liqu de à la température de 15° centi
grades. Quelquefois elle est incolore et sans odeur -, mais le 
plus ordinairement elle est et colorée et odorante, ce qui est 
dû à la présence de corps étraugcrs dont il n'est pas possi
ble de la débarrasser entièrement. Chevreul a reconnu, dans 
chacune des élaïnes qu'il a examinées particulièrement, les 
proprié'cs dont" nous allous présenter ici le détail, savoir : 

1. Elaine, humaine, jaune, inodore, densité o , g 1 3 . 
2 . Elaïne du mouton , incolore, légère odeur de mouton; 

densité 0,9 1 fi. 
3 . Elaïne de bœuf, incolore, presque sans odeur; densité 

o ,ç ) i3 . 
4- Elaïne de porc, incolore, presque sans odeur; densité 

0,915. 
5. Elaïne de jaguar, jaune citron, odorante-, densité 

0,914. 
6. Elaïne d'oie, légèrement jaune, presque sans odeur, 

densité 0.929. 
La solubilité de ces différentes variétés d'élaïne dans I'al« 

cool d'une densité de o , 7 g 5 a , est ainsi qu'il suit, savoir: 
1. Elaïne d'homme. 100 parties se dissolvent dans 8 1,08 

parties d'alcool bouillant. La dissolution commence à devenir 
opaque à la température de j-t° Centigrades. 

1 . Elaïne d<i mouton. 100 parties furent dissoutes dans 
8 1 , 1 7 parties d'alcool à la température de 75° . La liqueur se 
troubla à celle de 63*. 

3. Elaïne de bœuf. 100 parties furent dissoutes dans 
8r,o3 parties d'alcool à la température de 75° centigr. La 
liqueur commença à se troubler à celle.de 63°. 

4. Elaïne de porc. 100 parties furent dissoutes dans 81,08 
parties d'alcool à la température de 75° cent. La liqueur com
mença à se troubler à 6*2°. 

5. Elaïne de jaguar. 100 parties furent dissoutes dans 
80,8g parues cfalcool à la température de ^ 5 ° cent. Le li
quide commença à se troubler à 6o°. 

6. Elaïne d'oie. 1 on parties furent d ssoutes dans 81,08 
parties.d'alcool a la température de 70° cent. La dissolution 
ne commença à se troubler qu a 5 1 ° . 
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Ces différentes variétés d'élaïne ayant été mises en diges
tion pendant un temps suffisant avec uee dissolution de po
tasse, elles furent converties, pour la plus grande partie 
en savon. Mais la portion soluble consistant principalement 
dans le principe doux des huiles, était plus considérable 
que la quantité produite dans la saponification des stéi aines 
opérée de la même manière. On a présenté, dans la table 
qui suit, les proportions d'élaïne saponifiée et couvert e en 
principe doux, d'après les expériences faites sur les diffé
rentes variétés d'élaïne, ci-di vaut spécifiées. 

1. Elaïne de mouton, de porc, de pguar et d'oie. 

Saponifiée 8g Froponîm 
Matière soluble n " p o u * 

100 
2 . Elaïne de bœuf. 

Saponifiée , . . 92,6 
Matière soluble 7,4 

Beurre < r , . -, 
( .fc.laj.ne bo 

Pour donner au lecteur une idée de la propo; tion de stéraïne 
et d'élaïne dans différentes variéiés d'huile fixe, animale et 
végétale, j'insérerai ici une table des proportions de ces deux 
substances dans chacune des'variétés sur lesqutlles Biacon-
not fit ses expériences. 

Stéarine 4o 
Elaïne bo 

ri • j ( Stéarine 38 uraisse de porc < r.. <. 1 ( iilaine 02 

Moelle de bceuf î * * * ™ * 7 ? 
I JMaïue * .». 24 

M .,, j , ( Stéarine. . . 26 oelle de m o u t o n . . . . . < ,-, / ( tl.une 74 
. -,, . ( Stéarine 3a 

G r a i s s e d o i e E l a ï n e 68 
r , . , , f Stéarine 28 
Graisse de c a n a r d . . . . . . < T - I • 

( Maine 7 2 

^ . j i - i Ç Stéarine 26 
Graisse de dindon < pi une · 74" 
xi ., j , v ( Stéarine 28 
H u l l e d a l l v e [ Elame 7' 
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Huile d'amandes douces\ ^ } f 3 T ^ n e 3 j ! 
( lidame 76 

Huile de colsa. < c-, 
{ Lilaine „. . 54 

S E C T I O N IV. 

De la Cetine, 

C E T T E substance huileuse particulière, connue sous le nom 
de spermacéti, ou blanc de baleine, se trouve dans le crâne 
du physeter macrocephalus ; mais on l'obtient aussi de 
quelques-unes des autres espèces de baleines. Cette sub
stance est d'abord en état de mélange avec une huile liquide, 
qu'on en sépare au moyen d'un sac de laine. On enlève les 
dernières portions de cette liuile, par une lessive alcaline, et 
l'on purifie ensuite le spermacéti par la fusion. 

Propriété.'. Le spermacéti ainsi obtenu est une substance d'un beau blanc, 
ordinairement sous la forme de petites écailles. Il est très-cas
sant, presque sans saveur, et n'ayant que "peu d'odeur. Il se 
distingue de la plupart des corps gras par son aspect cris
tallin qu'il a toujours. Il fond, d'après les expériences de Bos-
tock, à la température de 44 Q centigrades •. Lorsqu'il est con
venablement chauffé, il peut passer à la distillation sans 
éprouver beaucoup d'altération; mais, par des distillations 
répétées, il perd sa forme solide et devient une huile liquide *. 
Les expériences de Thouvenel et de Crell, nous ont fait 
voir que, dans ce cas, le spermacéti est en partie décomposé, 
et qu'on obtient un liquide, acide de couleur bruqe. H est so-
luble dans l'alcool bouillant; mais il se sépare de cette dis
solution à mesure qu'elle refroidit. 100 parties d'alcool 
bouillant, d'une densité de 0 ,816, dissolvent 6.0, parties 
de spermacéti 3 . L'éther dissout cette substance à froid, et 
très-promptement lorsqu'il est chaud; et par le refroidisse
ment, de la dissolution, le tout se prend en une masse solide 

1 KicUolson's Jour. IV, i 3 j . 
* !Neuin.ann. 
* Cb.evreul, Anu. de Chimie. X C V , 11, 

Stéarii 
Elaïne 
Stéarine 4̂ > 
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concrète Le sperraacéti se dissout aussi dans l'huile de téré" 
henlhine, dont il se sépare à mesure que la liqueur refroidit ' . 

Les acides agissent à peine sur le spermacéti; mais, ainsi 

Îue Crell l'avait fait voir depuis long-temps, il s'unit, quoique 
entement, aux alcalis caustiques, et ce fait a été confirmé 

par Bostock et Chevreul. Il forme, avec l'ammoniaque et à 
chaud, une émulsion qui ne se décompose, ni par le refroi
dissement ni par l'eau; mais par l'addition d'un acide , il se 
précipite sur-le-champ 3 . Il dissout le soufre, et il est dissous 
par les huiles fixes. Par une longue exposition à l'air, il 
devient jaune et rance. On emploie le spermacéti comme le 
suif et la cire à la fabrication des chandelles et bougies. On 
dit aussi qu'en projetant des morceaux de caoutchouc dans 
cette substance en fusion, ces morceaux sont dissous, et il 
en résulte un composé qui peut servir avec avantage pour 
luter les vaisseaux 

Le savon de spermacéti est composé, suivant Chevreul, 
de 

Spermacéti saponifié i oo 
Potasse 8 , i5 

La potasse ne paraît pas susceptible de se combiner en 
différentes proportions avec le spermacéti. L'eau a la pro
priété de séparer du savon de'spermacéti la plus grande 
partie de son alcali. La saponification altère les propriétés du 
spermacéti. Il acquiert les qualités acides, mais il continue 
de se fondre à la même température qu'auparavant. Sa solu
bilité, dans l'alcool, est beaucoup augmentée par la saponi
fication 6 . 

• Bostock. 
' Ibid. 
3 Ibid. 
i Ibid. 
1 Nicholson's 4·° Jour. I , 47a-
* Cheyreul, A n n . de Cüim. X C V , p. i5 . 
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S E C T I O N V. 

De l'Acide margarique. 

Pr¿p»r.it¡on, C E fut Chevreul qui fit connaître le premier cette substance, 
dont il rendit compte dans un mémoire publié en i 8 i 3 . Il 
l'obtenait en formant un savon avec de la graisse de porc et 
de la potasse. Eu un ttaut ce savon dans une grande quantité 
d'eau, il s'en dissolvait une partie seulement, et une autre 

IiortioH se précipitait sous la forme de petites écailles bril-
arit<js, de couleur nacrée. Ces écailles étaient un composé 

de potasse et d'acide margarique. Après avoir été convena
blement lavées avec de l'eau et mises en digestion dans de 
l'acide bydrnrhlorique étendu, elles étaient décomposées. 
Cet acide se combinait avec la potasse, et l'acide margarique, 
ainsi séparé, venait flotter à la surface du liquide. En lavant 
alors suffisamment cet acide avec l'eau, on le met à l'état de 
pureté. Chevreul donna d'abord à cette substance le nom de 
margarine, à raison de son aspect brillant, semblable à celui 
de la nacre de perle", et lorsque depuis il eut mieux reconnu et 
déterminé toutes les propriétés de la margarine, il substitua à 
cette première dénomination celle À'acide margarique'1. Cet 

Propale», acide,préparé comme nous venons de le dire, est d'un blanc 
nacré sans saveur, etayantune faible odeur, se rapprochant de 
celle de la cire blanche. Cet acide est plus léger que l'eau. Il se 
fond à lajiempérature de 5^° centig., en un liquide incolore 
et limpide, qui cristallise par refroidissement eu aiguilles bril
lantes du plus beau blanc. 

L'acide margarique est insoluble dans l 'eau, mais très-so-
Iuble dans l'alcool. 100 parties de ce liquide, d'une densité 
de 0,816, ont dissous, à la température de jño centig., 180,79 
parties d'acide margarique. Cette dissolution ne commença 
à se troubler que lorsque la température fut descendue à 4i°; 
et par son entier refroidissement, elle se prit en une masse 
solide qui se moula dans le vaisseau qui la contenait. Lorsque 
l'acide margarique cristallise par le refroidissement lent d'une 

' De «̂epyffilx , perle. A n n . de Cliim. L X X X Y I I I , a3r. 
* Ann. de CJiím. el Pliys. I I , 34C. 
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Acide margarique ioo 

Potasse 8,80 

Margarate de potasse. 

Acide margarique 1 0 0 
Potasse '7)77 

Si nous supposons que le premier de ces composés consiste 
dans 100 parties d'acide màrgaritfue uni à g parties de po
tasse, il s'ensuivra que le nombre équivalent pour l'acide mar
garique est 3 3 , I *. 

L'acide margarique est susceptible aussi de se combiner 
avec d'autr<s bases salifiables, et de former avee elles une 
grande variété de sels, ou plutôt de savons , ainsi qu'il 
conviendrait mieux de les désigner. Nous allons présenter ici 
la composition de ces savons, telle que Chevreul l'a déter
minée d'après ses expériences. 

Margarate de soude. 

Acide margar ique . . . . 100 . . . . 31,44 
Soude 1 2 , 7 2 . . . 4 

Margarate de barite. 

Acide marga r ique . . . . 100 . . . 33,7 
Barite 28,93 . . . Q,J5 

Margarate de strontiane. 

Acide margar ique . . . . 100 . . . 3a , i3 
_ Strontiane 20 ,23 . . . 6,5 

* Chevreul, Ann. de Chim. L X X X V I I I , a3 i . 

dissolution alcoolique qui n'en est pas saturée, cet acide s'y 
dépose en aiguilles, qui se réunissent sous la forme d'étoiles. 

L'acide margarique a une action très-énergique sur les 
couleurs Lieues végétales; il rougit presque immédiatement 
le tournesol. 11 se combine promptement avec la potasse en 
deux proportions formant ainsi un sel neutre ou un savon 
insoluble dans l'eau. Chevreul s'est assuré, par l'analye qu'il 
a faite de ces savons, que leur composition est ainsi qu'il suit, 
savoir : 

Sur-Margarate de potasse. S u o n i » 
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Margarate de chaux. 

Acide marga r ique . . . . 100 ... 3a,77 
Chaux , . i i , 0 6 . . . 3 ,6a5 

Margarate de plomb. 
Acide margar ique . . . . 100 . . . i 6 , 65 
Pretoxide de plomb. . 8 3 , 7 8 . . . i 4 

Le terme moyen de tous ces nombres donne, pour le 
poids d'un atome d'acide margarique, 32,86; nous pouvons 
donc considérer 33 comme approchant de très-près du 
poids véritable *. 

Lorsqu'on distille l'acide margarique, il -en passe une partie 
qui n'est pas décomposée et une autre partie qui esta l'état d'une 
substance jaune concrète, d'apparence butireuse, ayant des 
propriétés différentes de celles de l'acide , et n'étant pas sus
ceptible de se combiner avec la potasse. Il se forme très-peu 
de gaz, et il reste une très-petite quantité de charbon dans 
la cornue a . 

Il n'est pas invraisemblable que l'acide margarique est for
mé de stéarine, quoique cela n'ait pas été prouvé d'une 
manière satisfaisante- La stéarine donne beaucoup plus d'a
cide margarique que l'élaïne. Chevreul a examine les acides 
niargariques d'homme, de mouton, de bœuf, de jaguar et 
d'oie, et il a trouvé que ces acides avaient à-peu-près les 
mêmes propriétés que l'acide margarique de graisse de porc; 
ils ne différaient entr'eux que par leur fusibilité, et cette 
différence, la plus considérable, n'était que de 5 degrés 3 . 

S E C T I O N V I . 

De l'Acide ole'ïque. 

iwpwnticn: C H E V R E U L obtint pour lapremière fois cet acide d'un savon 
u'il forma en faisant digérer de la graisse de porc dans une 
issolution de potasse. En mettant ce savon dans une grande 

quantité d'eau , il s'en déposa une portion sous la forme d e-
cailles nacrées; c'était du sur-margarate dépotasse. Une autre 

1 Chevreul, Ann. de Chim. X C I V , a53. 
» Ann. de Chim. L X X X V I I I , n3i. 
I A n n , de Chim. e t P h y s . I I , 3 5 j . 
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portion resta en dissolution dans l'eau. Cetle portion était 
composée d'oléate de potasse, dépotasse, et d'une quantité 
notable de margarate de potasse. Pour en séparer ce dernier 
aussi complètement que possible, le savon , dissous dans 
l'eau , fut décomposé par l'acide tartarique. L'acide oléïque 
ainsi mis en liberté fut converti de nouveau en savon par la 
potasse, et ce savon rédissous dans l'eau. Il se précipita une 
nouvelle portion dç sur-margarate de potasse. En répétant 
deux ou trois fois ce procédé, Chevreul se procura l'acide 
oléïque dans un état satisfaisant de pureté. 

L'acide oléïque, lorsqu'il est pur, est Un liquide huileux, P r o p r e , 

incolore et insipide; mais le plus ordinairement il a une odeur 
rance, et il est coloré en jaune ou en brun; de sorte qu'il a 
l'apparence de quelques espèces d'huiles d'olive. Sa pesanteur 
spécifique est de 0 ,899. Quelquefois il reste fluide jusqu'à la 
température de 2 ° centigr. au-dessus de zéro; mais dans 
quelques variétés, il se congèle à 6'° centig., ou même à des 
températures plus élevées. Dans cet état de congélation, il 
cristallise eu aiguilles. Il rougit très-fortement la teinture de 
tournesol. 

L'acide oléïque est insoluble dans l'eau, mais très-soluble 
dans l'alcool. Ce liquide bouillant, d'uue densité de 0 , 8 1 6 , 
s'en charge en toute proportion. Cet acide se combine faci
lement avec les bases salifiables, et forme ainsi différentes 
espèces de sels ou savons1, comme devraient s'appeler ces 
composés. La table qui suit présente la composition de ces 
savons divers , telle qu'elle résulte des expériences de Che
vreul *. 

Oléate de potasse. 

* Acide oléïque 100 . . . 3 6 , 1 8 

Potasse i 6 , 5 8 . . . 6 

Oléate de soude. 

Acide Oléique 100 . . . 3g,56 

Soude i o , n . . . 4 

Oléate de barite. 

Acide oléïque 100 . . . 36 ,15 
Barite 3 6 , 9 7 . . . 9,75 

» Chevreul, Ann. de Chim. XCIV, 90. 
! Ibid., p . 263. 
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Oléate de strontiaiie. 

Acide oléïque. . v . . 100 . . . 33,53 
Slrontiaiie « 9 , 3 8 . . . 6,5 

Oléale de chaux. 

Acide oléïque i o o . . . 37,58 
Chaux. 9 , 64 . . - 3,625 

Oléale de magnésie. 

Acide oléïque 100 . . . 33,2^ 
Magnésie, 7 , 5 2 . . . 2 ,5 

Oléale de zinc. 
Acide oléïque 100 . . . 34,55 
Oxide de zinc i 4 , 8 3 . . . 5,i25 

Oléale de plomb. 
Acide oléïque 100 . . . 12,28 
Protoxide de plomh. n 4 , 8 i . . . i4 

Oléate de cuivre. 
Acide oléïque 100 . . . 71,78 
Peroxide de cuivre. . i 3 , g 3 . . . 10 

Le terme moyen de tous les résultats de ces analyses, nous 
donne 35,p4 comme étant le nombre équivalent pour l'acide 
oléïque. ISous pouvons donc considérer, sans erreur maté
rielle, son poids véritable comme s'élevant à 3 6 ; de ma
nière que cet acide contient probablement quatre atomes de 
plus de carbone dans sa composition que l'acide margarique. 

Chevreul examina l'acide oléïque obtenu par saponifica
tion, des graisses d'homme, de mouton, de bœuf, d'oie; et 
il trouva que leurs propriétés étaient à-peu-près les mêmes 
que cellçs de l'acide oléïque de graisse de porc. On peut 
donc considérer toutes ces variétés de savons, d'acide oléï
que, comme identiques dans leur composition *. 

* Ann. de Chim. et Pby*. I I I , 358. 
Par suite de ses recherches sur les corps gras, recherches qni 

nous ont fait connaître .lant de faits nouveaux et d'une si grande' 
importance , Chevreul a vu que les acides margarique et oléïque, 
tels qu'ils sont décrits dans le texte, sont des acides hydratés ou des 
hydracides ; car en les chauffant doucement avec du protoxide de 
p l o m b , ils laissent dégager de l'eau. Il suit de là que la graisse sapo
nifiée, qui est composée d'acide margarique et d'acide oléïque fai
blement unis , contient de l'eau ou ses élérnens. Bulletin des Sciences, 
Juillet 1817. { Note du. Traducteur. } 
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S E C T I O N VII . 

De F Acide cptîque. 

CHEVREUL a donné ce nom à la substance qu'on obtient 
en saponifiant le spermacéti, et il a jugé convenable de la 
distinguer par la dénomination de cètine. C'est du sperma-
céti saponifié par la potasse et décomposé par un acide, que 
s'obtient l'acide cétique. 

L'acide cétique est une substance blanche, solide, insi
pide et inodore. Elle se fond à la température d'environ 
4 5 0 centigrades; et sous ce rapport, elle s'accorde parfaite
ment avec la cétine, dont elle est formée. Lorsqu'on laisse 
l'acide cétique, en état de fusion, se congeler, il ne cris
tallise pas en lames comme le fait la cétine. 

L'acide cétique est insoluble dans l'eau. L'alcool bouillant 
en dissout plus que son poids ; à mesure que la dissolution 
refroidit, il s'y dépose des cristaux lamelleux, brillans, et la 
liqueur finit par prendre en totalité la forme solide. Cette 
dissolution rougit la teinture de tournesol, mais moins forte
ment que l'acide tnargarique. La grande solubilité de cette 
substance dans l'alcool, et son action sur les couleurs bleues 
végétales , la distinguent de la cétine. 

L'acide cétique se combine aisément avec les bases sab*-
fiables, et forme avec elles différentes espèces de sels ou 
savons. 

Le savon de cétate de potasse est composé, d'après l'ana
lyse que Chevreul en a faite, de 

Acide cétique 1 0 0 72, i3 
Potasse 8 , 2 g 6 

Suivant cette analyse, le poids d'un atome d'acide cétique 
est double de celui d'un atome d'acide oléiqiie. Il est plus 
probable cependant, que le savon examiné était un bicétate 
de potasse. Dans cette supposition, le pojds des acides 
oléique et cétique serait le même *. 

+ Chevreul f A n u . de Chiin: XCV, p. 17. 
Chevreul ayant soumis l'acide relique à un nouvel examen, a été 

conduit aux observations suivantes: i . ° Ja m.ilière grasse , obtenue 
de la cétiue re'duite en massa savoneuse par tapotasse, est formés \ 
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43t> H U ï t E S F I X E S . 

Huiiei Outre les huiles volatiles et fixes, il existe assez fréquem
ment, dans les substances végétales, des huiles d'une autre 

TCneoeuses, 

ftacide margarique et diacide oléïque d'une part, et d'autre part d'urt 
corps gras non acide fusible à 5a° cent. En traitant ces trois corps 
par \i\ barite, et en les soumettant à l'action de l'alcool légèrement 
chaud, le dernier de ces corps se dissout à l'exclusion du margarate 
et de l'oléate de barite; a.° en faisant bouillir ensemble n grammes 
d'acide margarique, 7 grammes de cétine, T8 grammes de potasse , 
et 4*6 grammes d'eau ajoutes en plusieurs fois, oti finit par obtenir 1 
un liquide , qui est laiteux, à une température au-dessus de Gtj° cent. , 
et Transparent depuis cette température jusqu'à 56°. En se refroidis
sant^ à partir de ce ' terme, le liquide commence à perdre sa trans
parence, et il devient par degrés de plus en plus opaque à mesure 
que Je liquide se refroidit davantage j 3·° le sur-margarate de potasse, 
dissous dans de l'alcool trës-déilegmé, ne rougit pas le tournesol , 
ainsi que cela arrive lorsque ce sur-margarate a été dissous dans de 
l'alcool d'une densité de 0,914$ 4 ·° la cétine du commerce, traitée 
par l'alcool bouillant, se résout «n une substance cristallisée ». fusible 
a 49° centigr. , ou la cétine pure $ en huile fluide, tenant en so lu
tion un principe colorant (aune et un principe odorant. Chevreul tire 
plusieurs conséquences remarquables des trois premières observations. 
f^oyez son septième Mémoire sur les corps gras, A n n . de Chim. et 
de Phys . , toni. V I I , p . i55. ( JYote du Traducteur}^ 

Dans le cours de ses travaux sut les corps gras , Chevreul ayant 
porté son attention sur l'huile du delphinus globiceps , a reconnu 
que cette huile n'est point acide : qu'abandonnée an froid, elle pré-
cinite une substance cristallisée, qui a beaucoup d'analogie avec la 
cetine. Lorsqu'on traite par la potasse de l'huile qui a été séparée de 
la plus grande parLÏe de cette substance, on fa résout en acides 
margarique et o lé ïque, en un corps gras non ac ide , en principe 
doux, et en un acide volatil, que Chevreul a appelé acide delphi-
nique. Il se manifeste , en outre, deux autres principes odorans, 
que Chevreul n'a pu obtenir isolés, à cause de leur faible propor
tion. 100 d'huile donnent T S , d ' a c i d e delphinique* Le corps non. 
ac ide , qui se trouve avec les acides margarique et o lé ïque , pro
vient d'un peu de substance cristallisée, restée dons l'huile. Cette' 
composition rapproche l'huile du delphinus g lob icep s de l'huile du 
heurré, laquelle est réduite par 1» potasse en acides margarique et 
oléïque 7 en principe doux et en acide butirique , qui a la plus grande 
analogie avec l'acide delphinique. Ces deux sortes d'huile forment 
lin nouveau genre de corps gras que l'on peut rapprocher des 
é lhers , tjui présentent à l'analyse, avec beaucoup-ce carbone et 
d'hydrogène , les élémens d'un acide, et qui ne cèdent pas de quaiir-
tïlés notables de cet acide aux bases salifiables avec lesquelles on 
les agite. Chevreul a fait une observation bien importante relative
ment à la théorie des combinaisons en proportions définies, appli
quée à la composition des matières organiques } c'est que les huiles du 
delphinus et du beurre ne sont pas cnlièremtnt foimées de ce no»-
•vrau genre de corps gra-s; mais elles contiennent encore une huile 
fluide , qui lui paraît annlogue à l'élaïne de graisse de porc. Cette 
huile étant un ie , en proportion indéfinie, avec les premières hui les , 
«n conçoit comment des huiles de différentes espèces de dauphins h 
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sorte. Celles-ci tiennent, parleurs propriétés chimiques, le 
milieu entre les huiles volatiles et les huiles fixes. Comme le» 
huiles volatiles, elles se dissolvent dans l'alcool; mais, ainsi 
que les huiles fixes, elles ne peuvent passer à la distillation 
avec ce liquide. Il s'ensuit, que les huiles de cette espèce 

Îieuvent s'obtenir en faisant digérer la substance végétale qui 
es contient, dans l'alcool, et en séparant ensuite ce liquide 

de l'huile par la distillation. Toutes ces huiles ont une saveur 
d'une grande âcreté, et elles sont, pour la plupart, véné
neuses. La dissolution alcoolique de quelques-unes d'elles , a 
la propriété de précipiter le sulfate de fer en une couleur 
rougeâtre qui passe au vert par son mélange avec une dis
solution alcaline. Vauquelin découvrit une huile de cette 
nature dans la racine de l'belleborushyemalis*. Il paraît aussi 
qu'il existe une huile de cette espèce dans le tabac, et dans 
beaucoup d'autres plantes. 

C H A P I T R E V . 

Ues Bitumes. 

LES chimistes ont souvent étendu Ja signification du mot 
bitume à toutes les substances inflammables qu'on rencontre 
dans le sein de Ja terre ; maïs l'emploi de cette dénomination 
est aujourd hui tellement limité, qu'on ne l'applique même 
presque plus au soufre et au mellite* Il conviendrait de com
prendre aussi Yambre dans cette exception, et de ne donner 

et des huiles de difFérens beurres, présentent de» quantités très-
différentes d'acide delphinique et d'acide butirique. 

L'acide delphinique, obtenu par Chevreul , à l'état d'hydrate ou 
d'hvdracide, a l e s propriétés suivantes : 

i l ressemble à.une huile volatile; il a une ndeur aromatique très-
forte ; il a un goût Lrès-acide : sa den ité est de o g^i à i4° er*nt. 

11 est très-soluble dans l'alcool , beaucoup moins dans l'eau. 
Traité par Toxide de plomb a u n e douce chaleur, 115,4 perdent 

l5,4 d'eau , et celte eau contient une fois et dpmie la quantité d'oxî-
gène de l'acide neutralisant dans les bases- car dans I5Y/[ D'EAU j il 

a 13,6 d'osigène, et igo d'acide drlphiniquc neutralisent 8,88 danfr 
es bases salifiables. *i 

{NOIE CLU TRADUCTEUR.) 

* Ann. du Mus- d'Hist. nat. n.° X L I I I , 8a. 
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S E C T I O N P R E M I È R E . 

Des Huiles bitumineusest, 

IL n'a été examiné, jusqu'à présent, par les chimistes, 
que deux espèces d'huiles bitumineuses. On a bien, 
à-la-vérité, fait mention de plusieurs autres ; mais leur exis
tence n'a pas été suffisamment constatée. Ces deux espèces 
Sont le pétrole e t l e malthe, cire de mer. L'une est liquide et 

• l'autre solide. 
P é t r o l e . i . Le pétrole est. une substance huileuse d'un jaune bru

nâtre. Il est, dans son état de pureté, fluide comme l'eau, 
et très-volatil ' . Sa pesanteur spécifique varie de 0,730 à 
0,878 Il a une odeur particulière. Chauffé, il peut être 
distillé sans éprouver d'altération. Il s'unit avec l'alcool, 

1 II semble que cette proprfété du pétrole lui a été trop légèrement 
attribuée dans les écrits ries chimistes anriens F.n distillant un mé
lange de pétrolrbien rrct'fié . et d'eau, j'ai trouvé que l'eau passait 
«isérnent à une chaleur médiocre , et que le pétrole restait en tQlalitâ 
•dans la cornue. 

* Kirwau's Miner. II, 4 a-

le nom de bitume qu'à ceux des corps fossiles qui ont quel-
qu'aualogie avec les substances huileuses et résineuses. C'est 
dans ce sens, ainsi restreint, que nous ferons usage de ce 
terme dans ce présent chapitre. 

fiiTiMom On peut subdiviser les substances bitumineuses en deux 
classes; savoir : les huiles bitumineuses et les bitumes pro
prement dits. Les substances bitumineuses de la première 
classe ont à-peu-près les mêmes propriétés que les huiles 
volatiles, et devraient être, dans une classiiication rigou
reuse, rangées parmi ces corps ; mais, comme il n'a pas 
encore été fait de recherches bien exactes sur les propriétés 
chimiques des bitumes, cette distinction entre ces substances 
pourrait paraître prématurée. 

Les substances bitumineuses de la seconde classe ont des 
propriétés qui leur sont particulières. Nous allons essayer 
de décrire autant qu'il est possibledes substances qui appar
tiennent à chacune de ces deux classes. 
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• Bei'trage. III , 3a5; 

II . a8 

l'étber, les huiles volatiles, les huiles fixes, et paraît avoir tous 
les caractères propres aux huiles volatiles. 

Le pétrole se rencontre, plus ou moins pur, dans le seiri 
et à la surface de la terre, et quelquefois sans aucun nié-
lange de substances étrangères. Dans cet état, on le distingue 
ordinairement par le nom de naphle; et c'est ainsi qu'on le 
trouve, dit-on, en grandes quantités sur les bords de la mer 
Caspienne et en Perse. On le rencontre aussi dans plusieurs 
contrées de l'Europe^ et spécialement en Italie et en Alle
magne. Lorsqu'il est moins fluide et plus foncé en couleur , 
il prend le nom de pétrole. On suppose que cet épaississe-
ment et la couleur foncée, sont dûs à l'action de l'air. Le 
pétrdle donne à la distillation un liquide semblable à la 
naphte, ou pétrole pur , et il reste dans la cornue une ma
tière bitumineuse de la consistance de la poix nu du goudron. 
Exposé pendant long-temps à l'air, le pétrole y noircit et 
acquiert la demi fluidité du goudron. Il est alors, en presque 
totalité, insoluble dans l'alcool, et se trouve avoir ainsi passé 
à l'état d'un vrai bitume. 

Dans les pays où le pétrole est abondant, on l'emploie 
Comme huile à brûler. On s'en sert aussi comme dissolvant 
des corps résineux, ainsi que des bitumes proprement dits, 
qu'il dissout avec facilité. 

2 . On adoiinélfe nom de maltheaucire de nierÇsea-wax}, Cirecb mer. 
à une substance solide qu'on trouve dans le lac rlaikal, en 
Sibérie. Elle est de couleur blanche ; elle se fond lorsqu'on 
lachauffe,et prend,en se refroidissant,la consistance du cérat 
blanc.Elle se dissout facilement dans l'alcool, et paraît avoir, 
sous d'autres rapports, les caractères d'une huile volatile 
concrète. Ses propriétés n'ont été que très-peu examinées. 
Klaproth trouva qu'on obtenait une Substance semblable par 
la distillation d'une espèce de charbon de bois, appelé char1-
bon de terre-, par les Allemands*. 

La substance décrite par Kirwan, sous le nom de SUlf Suit minéral» 

minéral, et qu'on dit se trouver sur les côtes de la Finlande, 
dans les lacs en Suède, et dans une fontaine près de Stras
bourg, semble Se rapprocher de très-près de la rnahbe. Sa 
pesanteur spécifique est de 0,770. Cette substance est 
blanche, cassante ; elle tache le papier comme l'huile, se 
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S E C T I O N IL 

Des Bitumes proprement dits. 

LES substances véritablement bitumineuses, peuvent se 
distinguer par les propriétés suivantes : 

curactèret. i . Elles sont, ou solides , ou de la consistance du gou
dron. 

2 . Leur couleur est ordinairement brune ou noire. 
3 . Elles ont une odeur particulière qu'on appelle bitumi

neuse , ou au-moius elles l'acquièrent et la manifestent lors
qu'on les frotte. 

4- Elles s'élcctrisent par frottement , quoique non iso
lées*. . 

5. Elles se fondent lorsqu'elles sont chauffées, et brûlent 
avec une flamme brillante , en répandant une odeur forte , 
et beancoup de fumée. 

6. Elles sont insolubles dans l'eau et dans l'alcool ·, mais 
le plus ordinairement elles se dissolvent dans l'éther, ainsi 
que dans les huiles fixes et volatiles. 

7. Elles ne se dissolvent point dans les alcalis , fct ne 
forment point de savon. 

8. Elles sont peu attaquables par les acides. L'acide 
sulfurique agit à peine sur elles ; par une digestion longue 
et répétée plusieurs fois , l'acide nitrique les dissout et les 
convertit en une substance jaune , soluble dans l'eau et l'al
cool , et semblable au produit qui résulte de l'action de 
l'acide nitrique sur les résines 3 . 

On peut réduire à trois le nombre des bitumes actuelle
ment connus, savoir : Vasphalte , le goudron minéral, et 
le caoutchouc minéral. On a aussi trouvé un bitume uni à 

« Kir-wan's Miner. I I , 47-
" Haiiy. 
' Hatcheit. 

fond lorsqu'elle est chauffée, et brûle avec une flamme, 
bleue, accompagnée de beaucoup de fumée.Elle ne se dissout 

3u'imparfaitement dans, l'alcool chaud, mais avec facilité 
ans l'huile d'olive *. 
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lin composé résineux, dans une substance curieuse, àlaquelle 
Hatcbett, qui en fit le premier l'examen , donna le nom de 
retinasphalte. Les bitumes forment, par leur union avec le 
charbon, dans des proportions diverses , ces nombreuses 
Variétés iecharbon de terre,dont l'emploi, comme combus
tible, est si général en Angleterre. 

1 . On troijve l'asphalte en grandes quantités, dans diffé- A.phiite: 
rentes contrées , principalement dans l'île de la Trinité, sur 
les bords de la Mer-Morte, et en Albanie, où il en existe des 
couches d'une grande profondeur. On suppose que ce bi
tume était originairement liquide , et qu'il acquit de la solidité 
par son exposition à l'air. 

Il est de couleur noire, avec une teinte brune, rouge ou 
grise. Sa pesanteur spécifique varie ; celle de l'asphalte d'Al
banie est, ainsi que s'en assura Klaprolh , de i,ao5 '. Mais 
les échantillons qu'il essaya étaient un peu altérés par de la 
terre. Kirwan , qui en examina de plus p i r s , tiouva que 
cette pesanteur était de 1,07 à I ,I65 Klaproth a publié 
dernièrement une analyse de l'asphalte d Albanie. 

Il reconnut que ce bitume est également insoluble . dans F r o P r i ' w , J 

les acides et les alcalis, de même aussi que dans l'eau et l'al
cool ; mais que les huiles , le pétrole, et l'éther siilfurique-
le dissolvent. La dissolution à froid, d'une partie d'asphalte 
dans cinq parties de pétrole rectifié , produit une liqueur 
de couleur brune noirâtre, qui , évaporée avec ménagement, 
abandonne l'asphalte à l'état d'un vernis brun noir , luisant. 
La dissolution de l'asphalte dans l'éther, était de caillent* 
rouge brun pâle; et par l'évaporation, ce bitume en était 
séparé sous la forme d'une substance demi-fluide, de couleur 
rougeâtre, encore insoluble dans l'alcool. 

Joo grammes d'asphalte d'Albanie, distillés dans une cor- Action 

nue à un feu poussé par degrés jusqu'au rouge, donnèrent d e u c h , L ' e u r -
pour produits : 

Gaz hydrogène carboné 16 grain. 
Huile fluide d'un brun clair 3a. 
Eau légèrement imprégnée d'ammoniaque 6 
Charbon 3o 
Cendres. 16 

1 0 0 

' Reiirage- 111, 315. 
• Minerai. I I , 46. 
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• Klaproth's Beitrage. I I I , 3 i 6 . " 
* Wattson's Chem. Essays. I I I , 4-
31 l latchett's Observations on the change of sotte of the princi-' 

files of vendables into bitumen. phil. Trans. 1804. 
- Les chimistes, ainsi que les minéralogistes, ont fait du g o u d r o n 

T n i n c r a l . u n e v a r i é t é d u p é t r o l e . Cet arrangement serait convenable, 
s'il était vrai que le pétrole pur est insoluble dans l'alcool; mais je 
s o u p ç o n n e que c'est une erreur. Je n'ai pas été à même d'essayer la 
naph'e ; mais le pétrole le plus pur que j'aie pu roe procurer, c é d a 
facilement à l'action de l'alcool, à moins qu'il ne soit resté exposé à 
l'air. 

Ces cendres consistaient principalement en silice , et en 
alumine , avec un peu de f e r , de chaux et de magnésie *. 

U s a £ e s ; On suppose que l'asphalte d'Albanie élait le principal in» 
grédientdufeu grégeois. LesEgyptiens s'en servaient, dit-on, 
pour embaumer les corps, et ils lui avaient, en conséquence, 
donné le nom de momie minérale '. Nous voyons , dans les 
écrits des anciens , que ce bitume fut employé comme mor
tier dans la construction des murailles de Babylone. 

2 . L'asphalte est rarement dans un état de pureté par
faite ; car en le mettant en digestion avec de l'alcool, ce li-
qnide se colore en jaune; et en le faisant évaporer douce
ment , il s'en sépare une portion de pétrole 3 . Le goudron 

Gnni îron minéral semble n'être autre chose que l'asphalte , avec une 
miQéni. proportion encore plus grande de pétrole. En faisant digé

rer de l'alcool sur cette substance , ce liquide se charge 
d'une quantité considérable d'huile de pétrole ; mais il reste 
une substance fluide noire, semblable à de la poix fondue , 
sur laquelle l'alcool u'a point d'action , et qui présente , en 
conséquence , les caractères de l'asphalte , à l'exception c e -

Î>endant ^qu'elle n'est pas s o l i d e 4 ; mais on assure qu'elle 
e devient insensiblement par son exposition à l'air, et qu'elle 

passe ainsi à l'état d'asphalte. 
C a o u t c h o u c 3 . Le caoutchouc minéral est cette substance singulière, 

Œ .rwi-ai. q U ' o n n ' a encore rencontrée jusqu'à présent que dans le 
comté de Derby, en Angleterre. Elle est molle et très-élas
tique, comme le caoutchouc ordinaire , O U frottoir indien ; 
elle p e u t , ainsi que cette dernière substance , être employée 
pour effacer les traces de crayon sur le papier ; mais elle le 
salit un peu. Sa couleur est d'un brun f o n c é , quelquefois 
avec une nuance de vert, et d'autres fois de rouge. Le doc
teur Lister publia le premier un mémoire sur cette substance, 
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dansles Transactions philosophiques pour i Gj3 ' .On la trouva 
dans une ancienne mine abandonnée du comté de Derby. Il 
l'appela fongus souterrain , et il est incertain s'il est de na-
ture végétale ou minérale -, mais il penche pour la première 
opinion , et il conçoit que ce corps peut avoir été le produit 
des anciens étais de bouleau , dont on fit usage dans la mine, 
Hatchett donna le premier une description exacte du caout
chouc minéral, dont les propriétés furent aussi examinées 
pour la première fois par Delamétherie ; etKlaproth en a pu
blié une analyse. 

Suivant Klaprolh, cette substance résiste à l'action de presque P r o p r i é t é » , 

tous les menstrues liquides ; elle n'est affectée ni par l'alcool, 
ni par les alcalis, ni par l'acide nitrique. Il trouva même 
qu'elle n'était pas plus attaquable par les huiles, quoique 
Delamétherie assure en avoir obtenu une dissolution dans 
'huile d'olive a . Ce qui réussit le mieux à cet égard, à Kla-

proth , ce fut le pétrole : il se colorait en un jaune clair avec 
le caoutchouc, et le rendait transparent ' . En chauffant cette 
substance , elle se fond, s'allume, et brûle avec une flamme 
brillante accompagnée d'odeur bitumineuse. La masse fondue 
conserve encore de la ténacité, et peut être tirée en fils. 
Elle est alors soluble dans les huiles *. 

La distillation, dans une cornue , de 100 grammes de cette ^ j 4 ^ 0 " . , , 
substance , à un feu graduellement amené à la chaleur rouge, " 
donue pour produits : 

En gaz hydrogène carboné et ) G T * M ^ 

en gaz acide carbonique. . . ) ' 7 J 

Huile brune bi tumineuse. . . . 73 ,0a 
Eau légèrement a c i d u l é e . . . . . i , 5 a 
Charbon 6 ,25 
Cendres 5 , 5 a 

»00,OQ 

Les cendres sont de la chaux et de la silice avec un peu 
de fer, de sulfate de chaux , et d'alumine i . 

• Vol. VIII . 
• Jonrn. dû Phys. X X X I , 3 ia . 
3 Beitrage. III , log. 
i Klaproth, ibid.. 
• Ibid. p. i l O I 
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1 A moins que la substance trouvée près de Halle, et analysée par 
Buchnlz , ne soit la même. Schweigger's Jour. I , sgo. 

* Ilatchetl's on the change nfsome of llie priirciples of vcgetableJ 
tob i tumen . Phil. Trans. itioj. 

Hatchett attribue l'élasticité de cette substance à de 
l'air renfermé dans ses pores. 

R«iinuphaiie. 4· ' j e retinasphalte de llalcbett , est une substance qui 
ne s'est encore trouvée que dans le charbon de Bovey, 
dans le comté de Dévon , en Angleterre 1 . C'est le docteur 
Mlles qui le premier en fit mention ; mais tout ce que nous 
connaissons de ses propriétés chimiques, est le résultat des 
recherches de Hatchett sur cette substance. 

Elle est d'uu jaune d'ocre pâle , très-fragile, et d'une cas
sure vitreuse. Sa pesanteur spécifique est de i , i 3 5 . Lors
qu'elle a été tenue pendant quelque temps dans la main, elle 
exhale une odeur légèrement résineuse ; chauffée, elle se 
fond en répandant beaucoup de fumée, et brûle avec une 
flamme vive , accompagnée d'une odeur très-agréable d'a
bord , mais qui finit par devenir bitumineuse. La masse 
fondue étant refroidie est noire, fragile , et à cassure vi
treuse. 

L'eau n'agit point sur cette substance •, mais l'alcool la 
dissout eu partie , ainsi que la potasse et l'acide nitrique. 
La portion dissoute a les caractères d'une résine, et celle 
qui ne l'est pas a les propriétés de l'asphalte. Hatchett la 
trouva , par l'analyse, composée de * 

55 Résine. 
4i Asphalte. 

3 Terres. 

99 

c / iatbon «>. Le charbon de terre est une des plus utiles de toutes 
torre<j«i io is les productions minérales. Les minéralogistes en ont établi 

diverses espèces , qu'ils distinguent par leurs apparences 
extérieures , et par la nature des couches où cette substance 
se trouve. Mais, en la considérant sous le rapport chimique , 
ses variétés les plus importantes peuvent être rangées dans 
les trois séries suivantes. 

^ i . Cette première série comprendra tous les charbons qui 
H o u i l l e b r u n e , contiennent encore plusieurs principes végétaux , stricte

ment ainsi appelés, et qui conservent par là des traces évi-
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dentés de leur origine. A celle série appartient le plus grand 
nombre des variétés de houille , que Werner désigne sous 
le titre de houille brune. Hatchett a fait voir que dans 
quelques-unes des substances comprises dans cette classe, il 
se trouve une portion $ ex tractif végétal; et dans quelques 
autres, telles que la houille de Bovey, une portion de résine, 
outre le charbon et le bitume qui les constituent en plus 
grande partie. Klaproth obtint, au moyeu de l'alcool, dune 
autre espèce de houille brune, une teinture d'un rouge brun, 
qui étant évaporée, donnait pour résidu un extrait rougeâtre 
amer, soluble en partie dans l 'eau 1. 

a. Cette seconde série des houilles se compose de celles ». 
qui ne présentent aucunes traces de principes -végétaux non H o u i - 1 * "°"* 
altérés, maisdans lesquelleslecharbon elle bitume setrouveut 
en diverses proportions, et comme ceux de la première série, 
salis par un mélange de matière terreuse. C'est à cette série 

3^appartiennent les variétés indiquées par Werner sons la 
énominarion de houille noire, variétés si abondamment ré

pandues en Angleterre. Kirwan nous a donné une analyse 
très-ingénieuse de plusieurs échantillons, fondée sur la 
propriété qu'a le nitrate de potasse de détoner avec le 
charbon, et de ne pas produire le même effet avec le bitume. 
En projetant de la houille, en petits morceaux, dans une 
quantité connue de nitrate de potasse en fusion, il obtenait 
une déflagration, et jugeait par la quantité de nitrate de po
tasse ainsi décomposé, de la proportion de charbon contenu 
dans la houille essayée". 

i. Les houilles de cette troisième série ne contiennent , u •„ 
aucunes traces, ni de principes végétaux conserves, ni de c h a m y a n t i . 

bitume ; mais elles semblent consister entièrement en charbon 
de bois sali par quelque matière terreuse. C'est à cette série 
que se rapportent les différentes variétés que Werner dé
signe par la dénomination de houille chatoyante. Cette es
pèce de houille est moins commune que les précédentes ; elle 
est remarquable par son éclat métallique, et par sa lenteur à 
se consumer. On en a analysé beaucoup d'échantillons : voici 
quelques-uns des résultats obtenus. Le premier est celui de 

" Beitrage. I I I , 3aa. 
* Kirwans's Miner. I I , 5i4· 
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l'analyse de Kirwan (mineralogy, I l , 5a8) ; les autres ont été 
publiés par Hericard de Thury 

I D Q parties. Charbon; Tercç . 

Houil le de Ki lkenny. . - . g7,3o. . . . 3,70 

Anthracite go,oo. . . . Ï O , O Q 

Idem . 72,00. . . . 20,00 

Idem. 97,^5. . . . 2,75 
Houi l le de Notre-Dame-de-

Vaux 78,50. . . . 20,00 

Produits Les produits dç la distillation de la houille varient, selon, 
celle des trois classes, que nous venons d'examiner, à laquelle 
appartient le minéral. Les houilles de la troisième classe ne 
donnent aucun produit volatil quelconque ; celles de la ser 
conde classe donnent en abondance du gaz hydrogène carr 
boné ; une huile bitumineuse, d'abord fluide, et ensuite en 
Consistance de goudron; et de l'eau imprégnée d'ammoniaque. 
Le résidu de la distillation est le coa^:, espèce de charbon 
dont on se sert avec grand avantage en Angleterre dans plu-; 
sieurs manufactures. Il brûle pendant long-temps et, égale
ment, en produisant beaucoup dp chaleur. Lord Dundonald 
a appliqué l'usage de l'huile obtenue parla distillation de ces, 
houilles, à beaucoup d'objets de vernis. On retire par le même 
moyen des. houilles de la première classe , du gaz hydrogène 
carboné, une huile bitumineuse et de l'eau, ou légèrement 
imprégnée d'ammoniaque, ou contenant de l'acide acétique, 
ainsi que s'en sont assuré Klaprpth et Hatchett par les ré
sultats de leurs expériences 3 -

" Gehlen's Jour. Y, 3a3. 
a II exister un mémoire très-interessant de Proust , sur le charbon, 

de terre, publié dans le Journ. de Phys . , vol. L X I I I , p . 3*ao. l\ 
contient, un grand nombre d'expériences importantes. Mais je n'ai 
pu hasarder à en faire usage , parce qu'il ne m'était pas possible du 
déterminer l'espèce du charbon dont il sç servait dans set analyses!. 
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D E U X I È M E D I V I S I O N . 

D E S C O M P O S É S S E C O N D A I R E S . 

ON a donné le nom de composé secondaire à un corps com
posé de deux ou d'un plus grand nombre de composés 
primaires unis ensemble. Les composés secondaires, autant 
qu'ils nous sont jusqu'à présent connus, consistent principa
lement dansles bases salifiables uniesà certainsoxidesdecom-
posés combustibles, et avec tous les acides. J'ai pensé qu'il 
était plus convenable de faire connaître les combinaisons des 
bases salifiables a\ ec les acides de chlore, d'iode, de fluor et de 
Cyanogène, en traitant de ces acides eux-mêmes dans la pré
cédente division. Ainsi donc tous les composés secondaires 
dont il nous reste à parler dans celle-ci, peuvent être rangés 
sous les quatre titres suivans, savoir : 

1 . Hydrates. 3. Hydro-sulfates, 
2. Sels. 4i Savons, 

Nous allons nous occuper de chacune de ces classes do 
corps dans les quatre chapitres ci-après. 

. . . — j -

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

Des Hydrates. 

ON entend désigner, en se servant du mot hydrate, une 
combinaison chimique d'un corps avec l'eau. Proust est le 
premier qui ait employé ce terme pour distinguer certaines! 
combinaisons d'un oxide métallique et d'eau ; combinaisons 
dont il fit voir que les propriétés étaient très-différentes de 
celles des oxides à l'état de pureté. Davy, Darcet, Berard et 
spécialement Daltun , déterminèrent, depuis , la composition 
d'une variété d'hydrates. Celle d'un grand nombre d'hydrates 
salins fut établie plus récemment, avec une grande précision, 
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L o i par Berzelius, qui a essayé rie généraliser le sujet. Suivant 
B e n t i i u i j j a I ) s t o u t hydrate salin, la quantité de l'oxigène contenu 

dans l'eau est toujours un multiple de la quantité de Voxigène 
qui existe dans la base du sel. Ainsi le vitriol vert ou le proto-
sulfate de fer en cristaux est composé de 

Acide sulfurique, . 28,97 
Protoxide de fer. . 26,08 contenant oxïgène. 5,84 
Eau 46,oo contenant oxigène. 4o,8g 

O r , 5,8/j X J — 4o,88, quantité qui est précisément celle 
de l'oxigène contenu dans l'eau. Cette loi, annoncée par Rer-
zelius, se trouve assez généralement établie , quoiqu'elle n'ait 

fias l'importance qu'il v aaitachée. Elle doit toujours avoir 
ieu , lorsque la base salifiable est un protoxide. Ainsi, dans le 

cas présent, le protosulfate de fer est formé de 

1 Atome acide sulfurique , 
1 Atome de protoxide de fer, 
7 Atomes d'eau. 

Le protoxide de fer conLient 1 atome d'oxigène ; et dans 
l'eau, il y eu a 7 atomes. Or , il est évident que 7 est un mul
tiple de 1 ; et quel qu'eût été le nombre des atomes d'eau 
existans dans le sel, l'oxigène, dans ces atomes, aurait tou
jours été un multiple de l'oxigène dans le protoxide de fer. 
Si la base saliliable-est un deutoxide ou un tritoxide , la loi 
peut se suivre dans^certains cas , mais assurément elle n'a 
pas lieu dans tous. 

Comme j'ai déjà décrit les différens hydrates connus, en 
traitant des diverses substances qui ont la propriété de se 
combiner avec l'eau, je ne crois pas devoir en parler ici de 
nouveau; mais j'y placerai la table qui suit, présentant la 
composition des hydrates respectifs, autant qu'il a été fait 
jusqu'à présent de recherches sur ce sujet. 
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Atomes 

de 

base . 

Hydrate de potasse 
Hydrate de soude 
Hydrate de chaux 
Pi'otohydrate de harite 
Pentéhydrate de barite 
Eikostabydrate de barite 
Hydrate de strontiane 
Dodécahvdrate de strontiane.. 
Hydrate de magnésie 
"Wavellite 
Deuloliydrate d'alumine 
.Perhydrate de cuivre 
Hydrate d'étain 
Hydrate d'acide borique 
Hydrate d'acide phosphoreux. 
Prolohydrate d'acide sulfuriq. 
Deutohydrate d'acide sulfuriq. 
Tritohydrale d'acide sulfuriq. 
Decabydrate d'acide sulfuriq.. 
ProtohyJrate d'acide nitrique. 
Deulobydrate d'acide nitrique. 
Tritobydrate d'acide nitrique. 
Tetrahy drate d'acide nitrique. 
Peutahydrale d'acide nitrique, 
Protohydrate d'acide acétique. 
Dcutobydrate d'acideacélique 
Tritohydrale d'acide acétique. 
Acide oxalique cristallisé 
Acide tartanque cristallisé... 
Acide citrique cristallisé 
Octahydrate d'acide hydroehl, 

tornei Foid» 

de 
F o l d . 

'eau. bate. d'eau. 

1 10O i8 , 7 5 
I too 28,10 
1 100 31 ,o3 
1 100 11,53 
5 100 57,69 

230,76 20 î o o 
57,69 

230,76 
1 1 oo 17,3 

207,69 12 100 
17,3 

207,69 
1 100 45 
1 100 26,47 
2 100 io5,88 
I 100 1 1 ,25 

2 100 24 
2 1 oo 78,26 
1 îoo 3a 
1 ÎOO 22,5 
2 ÎOO 45 
3 îoo 67,5 

IO 100 225 
1 îoo i3,23 
2 loo 26,46 
3 1O0 3 9 , 6 9 

52,92 4 îoo 

3 9 , 6 9 
52,92 

5 lOO 66,i5 
I lOO •4,5 
a 1O0 29,0 
3 10O 43,5 
4 1 ou 
1 1 oo i3,43 
2 10O 3o,5 

194,59 8 lOO 
3o,5 

194,59 

Table 
d e i l i j d r a t M J 

C H A P I T R E II . 

Des Sels. 

L ' a p p l i c a t i o n du mot sel fut originairement restreinte Définition 

au sel commun, substance qui a été connue et d'un usage 
habituel dès les premiers âges. Les chimistes l'employèrent 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



* On confond souvent ensemble les termes sel et sel neutre. Nous 
réservons, dans cet ouvrage, l'épïthète neutre, à ceux des sels seu
lement dans la composition desquels il n'y a excès , ni d'acide , ni de 

depuis dans une acception tellement générale et étendue, 
que tout corps sapide, facilement fusible, soluble dans l'eau, 
et non combustible , a été appelé sel. 

Les plus anciens chimistes considérèrent les sels comme 
une classe de corps intermédiaires, entre les terres et l'eau. 
Il s'éleva de grandes discussions sur l'objet de déterminer quels 
corps devaient être compris dans cette classe , et ceux qu'il 
convenait d'en exclure. On se trouva d'accord pour y ranger 
les acides et les alcalis; mais la difficulté restait relative
ment aux terres et aux métaux : car plusieurs des terres 
possèdent toutes les propriétés attribuées aux sels , et les 
métaux sont susceptibles d'entrer dans des combinaisons qui 
ont des propriétés salines. 

Néanmoins, dans la suite des temps, le terme sel fut exclu-' 
sivement restreint à la désignation de trois classes de corps; 
les acides, les alcalis et les composés que forment les acides 
avec les alcalis, les terres et les oxides métalliques. Les sels 
des deux premières de ces classes furent particulièrement 
distingués par la dénomination de sels simples; et ceux de 
la troisième furent appelés sels composés ou neutres. Cette 
dernière dénomination dérivait originairement de l'opinion 
mi furent pendant long-temps les chimistes, que les acides et 
les alcalis, dont les sels de cette espèce sont composés , 
étaient d'une nature contraire, et que leurs actions se contre
balançaient entre elles; de manière que les composés qui en 
résultaient, n'avaient plus , ni les propriétés des acides, ni 
celles des alcalis, mais des propriétés intermédiaires entre 
celles de ces deux espèces de corps. 

L'application du mot.se/a été, depuis,plus restreinte encore 
par les chimistes, qui ont tacitement et tout-à-fait exclus les 
acides et les alcalis de la classe des sels. Ce nom ne se donne 
plus à présent qu'aux composés formés par la combinaison 
des acides avec les alcalis , les terres et les oxides métal
liques *. 

Aucune autre partie de la chimie n'a été cultivée avec 
plus de zèle et d'attention que celle des se l s , et spécialement 
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dans ces So dernières années. Pendant ce temps, le nombre 
des substances salines s'est considérablement accru, et les 
propriétés de beaucoup d'entre elles ont été déterminées 
avec précision. On est cependant bien loin encore d'avoir 
complété l'examen de cette classe de corps, si importante et 
si variée. 

Les chimistes sont convenus de faire dériver la dénomi-
nation des sels, des acides qu'ils contiennent, et d'appeler ' 
base du sel, la terre, l'alcali ou l'oxide métallique combiné 
avec cet acide. Ainsi le sel commun étant un composé d'a
cide hydrochlorique et de soude, on le nomme un hydro^ 
chlorate, et la soude s'appelle la base de ce sel. Or, depuis 
que le nombre des acides est de 52, et celui des bases de 3o , 
au-moins, il paraîtrait, au premier aperçu, qu'il y a 15 60 sels; 
mais il est plusieurs acides qui peuvent se combiner avec deux 
bases à-la-fois, comme c'est le cas avec l'acide tartarique 
qui s'unit en même-temps à la potasse et à la soude. D e 
semblables combinaisons, qu'on appelle sels triples, augmen- S e , ! 'Mpie». 

tent considérablement le nombre des sels. Quelques sels 
aussi sont susceptibles de prendre une dose additionnelle de 
leur acide, comme d'autres le sont de se combiner avec: 
une nouvelle quantité de leur hase. Les chimistes français 
désignent la première sorte de combinaisons, en ajoutant, au 
nom ordinaire du se l , l'expression avec excès d'acide, ou 
en le faisant précéder du terme acidulé. Ils expriment la 
seconde sorte de combinaisons, en indiquant que le sel y est 
avec excès de base. Cette méthode a le mérite de la préci
sion ; mais elle a le défaut d'être trop longue. Celle proposée 
par le docteur Pearson , également exacte, paraît beaucoup 
plus convenable sous tous les rapports *. 

Cette méthode consiste à faire précéder le nom ordinaire sur 
u sel de la préposition suri, comme indication d un excès 

d'acide, et de la préposition sous, comme annonçant un excès 
de base. Ainsi la dénomination de sulfate de potasse, qui 
nous présente le sel dans son état de neutralisation parfaite 
sans aucun excès , ni d'acide sulfurique ni de potasse, de
viendrait celle de sur-sulfate de potasse pour le même sel 
avec excès d'acide, et de sous-sulfate de potasse pour ce 

l'ciirson's Translatiuii on lue Chemical ÏHomeaclature, p. 5z> 
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* "Dans la plupart des cas , Vacfde dans le stir-sel est juste te 
double rie l'acide dans le se! neutre. Il est donc plus convenable de 
l'indiquer, en le faisant précéder de la syllable bi ; ainsi le sulfate 
de jjntasse evt le sel neutre ; bi-sn1 fate de potasse est ce qu'on appelle 
ordinairement sur-s:<lfate ou sulfate acidulé. 

même sel avec excès de base *. Ces trois sortes différentes 
de sels doivent encore augmenter très-considérablement le 
nombre des composés •salins, et quoique ce nombre ne soit 
pas bien exactement connu, parce qu'il en reste encore beau
coup qui n'ont pas été examinés par les chimistes , il est ce
pendant probable qu'il n'est pas au-dessous de 2,000. Quelle 
idée ne peut-on pas se faire de notre avancement rapide dans 
celte branche de la chimie, si on se rappelle qu'il y a 5o ans, 
il n'y avait pas plus de 3o sels qui fussent bien connus? 

De ces aooo sels cependant, il en est beaucoup qu'on 
peut considérer comme étant encore inconnus, parce qu'on 
s'est borné jusqu'ici à les former sans les avoir examinés. 
Parmi ceux connus , il en est un très-grand nombre, dont on 
n'a encore fait aucun usage, et qui, par conséquent, ne 
component pas une description particulière. 

X o m e n c i a i a r c . Les différeiis genres des sels se désignant par les noms 
de leurs acides, i l est évident qu il doit y en avoir autant 
que d'acides. Les terminaisons des noms de ces genres va 
rient selon la nature de l'acide qui les constitue. Llles sont eu 
a te, pour les genres de sels dont les acides contiennent l'oxi
gène au maximum, et eu ite, pour ceux dont l'acide n'est 

Î>as saturé de ce principe.* Ainsi les sels qui contiennent 
'acide sulfurique s'appellent sulfates , et on nomme sulfites 

ceux qui ont l'acide sulfureux pour acide. Cette distinction 
est de quelqu'importance, parce que les sels diffèrent beau» 
coup dans leurs propriétés, selon que leur acide est, ou non, 
saturé d'oxigène. Les sels en ites sont rarement permatiens; 
exposés à l'air, ils en absorbent ordinairement l'oxigène, et se 
convertissent ainsi en sels aies. 

On distingue chaque espèce particulière de s e l , en ajou
tant à sa dénomination de peine le nom de sa base. Ainsi le 
sel composé d'acide sulfurique et de soude, s'appelle sulfate 
de soude. On désigne les sels triples en faisant suivre leur 
nom de genre de ceux de lune et de l'autre de leurs deux 
bases, réunis par des tirets. Ainsi le sel composé d'acide 
tartarique, de potasse et de soude , se nomme tartrate de 
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potasse et de soude. Quelquefois aussi les sels triples s'in
diquent en plaçant devant leur nom générique celui de l'une 
des bases, l'acide faisant fonction d'adjectif; ainsi, par 
exemple, la soude hydrochloratée de rhodium, est un sel triple 
composé d'acide hydrocblorique, de soude, et d'oxide de 
rhodium. Par fois le nom de la base qui précède celui du 
genre est un peu altéré, comme sulfate ammonio de ma
gnésie ( sulfate de magnésie et d'ammoniaquef, sulfate 
ferrugineux de zinc {sulfate de zinc et de fer'). Ce mode 
de dénomination des sels %iples est plus simple; mais il n'est 
pas toujours facile de l'employer. 

Jusqu'à l'époque du perfectionnement introduit dans la cu».uSc»tio» 
nomenclature chimique, parMorveau, en 1 7 8 1 , les chimistes 
étaient dans l'usage de rapporter les genres des sels aux 
bases, et d'en distinguer les espèces par les arides. Ce savant 
changea totalement la méthode en faisant dériver des acides 
les nouveaux termes génériques des sels. Lavoisier, Ber-
ihollet et Fourcroy, qui avaient donné leur assentiment à ces 
ingénieuses corrections de Morveau,se réunirent àluien 1787, 
pour fonder de concert une nouvelle nomenclature chimique, 
qui est aujourd'hui universellement adoptée. Mais après avoir 
considéré ce sujet avec la plus grande attention, je pense 
que le mode de classement des s e l s , d'après les bases, préf 
sente beaucoup d'avantages, et ces avantages sont tels , qu'ils 
tne déterminent à l'adopter dans cet ouvrage. Je diviserai 
donc ce chapitre en 3a sections, dont chacune aura pour 
objet les sels formés par la combinaison de chaque base aci-
dihable avec les différens acides. 

S E C T I O N P R E M I È R E . 

Sels d'Ammoniaque. 

1. LES sels d'ammoniaque sont, avec un très-petit nombre proprUtéi. 

d'exceptions, tous solubles dans l'eau. 
2 . Lorsqu'on mêle de la potasse ou de la chaux v i v e , 

avec un sel ammoniacal, il s'exhale une odtur d'ainmoni.ique. 
3. Si à un sel ammoniacal, dissous dans l'eau, on ajoute 

un peu d'un sel contenant de la magnésie, et qu'on verse 
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ensuite dans la dissolution du phosphate de soude, il se pro* 
duit un précipité blanc abondaut. 

4- Lorsqu'on chauffe un sel ammoniacal, il se dissipe1 

complètement en vapeurs, à moins que l'acide n'ait un mé
tal fixe pour base j dans ce cas, l'acide métallique reste 
seul. 

5. Les sels ammoniacaux ne sont point précipités par 
l'infusion de noix de galle, non plus que par le ferrocyanate 
de potasse. 

6. Lorsqu'on verse une dissol0iort de platine dans ua 
sel d'ammoniaque, il se produit un précipité orangé. 

Les différentes espèces de ce genre de sels, qui a été 
examiné avec le plus grand soin, sont celles qui suivent : 

s;ini! E S P È C E 1 . Nitrate D'AMMONIAQUE. Ce sel, connu depuis 
D°m u I" a q '" 'long-temps, et désigné autrefois soUs les dénominations de 

NITRUM SEMI VOLATILE , et NITRUM JLQMMANS, fut examiné par' 
Berthollet dans le cours de ses expériences sur1 la composi
tion de l'acide nitrique. Les recherches de Davy ont consi
dérablement ajouté depuis à nos connaissances sur sa con
stitution et sa décomposition On peut l'obtenir en faisant 
dissoudre du carbonate d'ammoniaque dans de l'acide nitrique! 
étendu, et en évaporant ensuite la dissolution jusqu'à ce' 
qu'elle cristallise. 

Pmpiiai». Le nitrate d'ammoniaque affecte des formes très-variéeS,-
selon la température à laquelle sa dissolution est évaporée. 
A u n e chaleur médiocre de 21 à ¿ 8 ° centigrades, par 
exemple, et par un refroidissement lent, il cristallise eu 
prismes à six pans, terminés par des pyramides hexaèdres1 

allongées. Lorsque la dissolution a été évaporée à une tem- r 

pérature poussée jusqu'à 100« ccntig. , les cristaux souf 
cannelés, et d'une texture fibreuse, ou bien, ils sont formés 
de longs filets, mous et élastiques. Lorsque ce Sel est desséché 
à une chaleur d'environ I D O " centigrades, il est sous la forme 
d'une masse blanche compactei Ces différences sont dues 
Î U X proportions diverses d'eau de cristallisation que le sel 
contient. 

Le nitrate d'ammoniaque a une saveur très-àcre, amère et 
désagréable. Sa pesanteur spécifique est de t,Syii5 A la 

1 Davy's Itcsearches , p. R I . 
* Hassenfrats, Aua. de Clrim. XXVIII, rj. 
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s n i s D'AMMONIAQUE. 

température de 16°centigrades, il se dissout dansdeuxpar--
ties d'eau; ce liquide bouillant en prend le double de son 
poids". Il faut observer, cependant, que ce degré de solubi
lité varie suivant la proportion d'eau de cristallisation conte
nue dans le sel. Exposé à l'air, il en attire prompteinent 
l'humidité et y devient déliquescent. 

Lorsque le nitrate d'ammoniaque, à l'état fibreux ou en 
cristaux prismatiques, est soumis à l'action de la chaleur, il 
se liquéfie à une température inférieure à celle de 15o° centig. 
À celle de 182 à 2o5 , il entre en ébullition sans éprouver 
aucun changement dans sa nature ; mais lorsque cette cha
leur est poussée à 2,3r2° , ou un peu plus , le sel est décom
posé par degrés sans perdre son eau de cristallisation. D'un 
"autre côté, lorsque le nitrate est à l'état compacte ,i ln'éprouve 
que peu ou point d'altération jusqu'à la température de 1 2 7 0 

centig» ; de celles de i 35 à i 5 o ° , il se sublime lentement, 
sans décomposition et sans se liquéfier. A 160° il se fond 
et, en même temps, il est en partie décomposé, et en partie 
Sublimé â . 

Lorsque le nitrate d'ammoniaque est décomposé à une tem* 
pérature qui n'excède pas 2.600 centig., il est converti en to
talité en protoxide d'azote et en eau. Il paraît, d'après les ex» 
périences de I3avyj que ces deux produits sont à-peu-près 
dans les proportions de 4 parties du protoxide et de 3 parties 
d'eau 3 . Lorsque ce nitrate est chauffé au-delà de3 i6 ° centig.j 
il fait explosion. 11 est totalement décomposé et transforme 
en acide nitreux, en dcutoxide d'azote, en eau et en gaz 
azote. C'est à raison de ce phénomène, observé dès long
temps, que les anciens chimistes désignèrent ce sel par la 
dénomination de nitmm Jlammans, Berlhollel reconnut le 
premier la nature de la décomposition qui a été examinée 
plus récemment par Davy. 

La table qui suit présente les proportions des parties con
stituantes de ce sel, telles qu'elles ont été établies par les chi
mistes qui en ont fait jusqu'à présent la recherche. 

• Fourcroy. 
» Davy, p. 85i 

• lhid. p. io5. 

II . 2 9 
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1 Kirvran, tVicolson's Jour. I I I , A I 5 . 
• W e n z e l , p. 38. 

1 Davy's Kcsearcb.es, p. 7 1 . Dans la première de ces analyses , le 
sel était prismatique ; dans la seconde , il se trouvait à l'état. Gbreux ; 
«t à celui compacte dans la troisième. 

4 Composition d'après la théorie. 
* Bergman. 1 , 2 1 . 
* HasseufraU , A n n . de Cbim. X X V I I I , ia, 

A c i d e . . . 5 7 · 64,5 · 6g,5 3 72,5 » 7 4 , 5 3

 7 6 , o 6 * 
B a s e . . . . 23 32 , i i8,4 '9,3 >9,8 23,94 
E a u . . . . 2 0 3,4 I 2 , i 8 ,2 5 , 7 

Î O O 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 0 

E s P . 2 . Nitrite d'ammoniaque. Ce sel n'a point encore été 
examiné. 

1. C a i b o n a t e . E s P . 3. Carbonate d'ammoniaque. Ce se l , connu depuis 
long-temps, s'obtient souvent par la distillation de substances 
animales-, mais la meilleure manière de le préparer, pour les 
opérations chimiques, consiste à l'extraire de I'hydrochlorate 
d'ammoniaque par le moyen du carbonate de chaux. E n chauf
fant convenablement dans une cornue de grès un mélange de 
deux parties de craie et d'une partie d'hydrochlorale d'am
moniaque, desséchés l'un et l'autre aussi complètement que 
possible, le carbonate d'ammoniaque se sublime, et on l'ob
tient à l'état d'une masse blanche cristallisée. Il y a deux 
sous-espèces de ce sel , le carbonate et le bicarbonate. 

S O U S - E S P . i . Carbonate. Ce sel peut s'obtenir en cristaux ; 
mais ils sont si petits, et tellement irréguhers, qu'il est dif
ficile d'en déterminer la forme. Suivant Bergman, on peut 
avoir ces cristaux en octaèdres, dont pour la plupart d'en-
tr'eux, leurs deux sommets opposés sont tronqués 5 . Ce sel 
a la saveur et l'odeur de l'ammoniaque pure , quoique beau
coup plus faiblement. Ainsi que tous les autres carbonates al
calins , il verdit les couleurs bleues végétales précisément 
comme le font les alcalis purs. Sa pesanteur spécifique est 
de 0,966 6 ; il se dissout dans moins de deux fois son poids 
d'eau froide, et dans sou poids d'eau chaude. On ne peut 
pas se servir d'eau bouillante pour cette dissolution , parce 
qu'à cette température, le carbonate est volatilisé. Lorsqu'il 
çst chauffé , il s'évapore très-promptement. 

Cette sous-espèce, dans son état parfait, est composée de 
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De sorte qu'il avait perdu les deux cinquièmes de son am
moniaque. 

Sous-Esp. 2. Bicarbonate. On peut se procurer ce sel, Proprio; 
en exposant à l'air le carbonate d'ammoniaque ordinaire, ré
duit en poudre, ou, en faisant passer un courant de gaz 
acide carbonique dans une dissolution de ce sel dans l'eau. 
11 cristallise en prismes à six pans, ordinairement petits. 11 
n'a pas d'odeur, et sa saveur est plus faible que celle du 
sous carbonate. Il est composé, d'après les expériences de 
Schräder, d'environ 

56 acide, 
ig base. 
25 eau. 

Sa véritable composition est: 

Acide 1 0 0 
Base 58,63 

Esp. 4- Borate d'ammoniaque. Ce sel a été décrit par Borate . 

Weuzel. 11 forme des cristaux permanens qui ressemblent 
beaucoup au borax (sous-borate de soude). Lorsqu'il est 

* Gelilen's Jouru. Il, 582. 

I atome acide carbonique et i atome ammoniaque, ou, en 
poids, de 

Acide carbonique. . 2,75 . . 56,41. . 100 
Ammoniaque 2 , 1 2 5 . . 43,5g.. 77,27 

100,00 

Mais plus ce sel est gardé long-temps , plus grande 
est sa proportion d'acide carbonique, et plus sa proportion 
d'ammoniaque devient moindre, parce que l'alcali s'en sépare 
peu-à-peu en se dégageant dans l'atmosphère. J'en ai trouvé 
dans le commerce, à Londres, dont la composition était, 
savoir : 

Acide carbonique.. 55,70.... 100 

Ammoniaque 2 6 , 1 7 . . . . 46,g8 
Eau i8 , i3 
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I Venvandlsch.NFT . p . ^4g. 
* Annals of ' 'lulnsnnby ïTI , 5 1 ] . 

I I . L ' T I I R N . D E rEcol E P R , L Y I E R L I N I Q U V. 

* Haasenfrau, Aoa. de Cliim. X X V I I I , 1 3 . 

chauffé, l'ammoniaque se dégage; il entraîne avec lui une 
portion de l'acide, mais il eu laisse une autre à l'état de pu
reté. Werizel a trouvé que les parties constituantes de ce bo
rate sont 1 : 

i o o acide. 
34 base et eau. 

Sa composition véritable est évidemment, 

Acide 2,875 100 
Base 2, i25 7^,9* 

Berzelius obtint pour résultat de l'analyse qu'il lit de ce 
sel: 

Acide 37,g5 
Ammoniaque 3o ,3z 
Eau 3 i , 73 

100,00 1 

ESF. 5. Silicate d'ammoniaque. Ce sel est inconnu. 
6 . P H O I P H A I E , Esp. 6. Phosphate d'ammoniaque. Ce sel existe dans 

l'urine; il parait avoir été distingué,' pour la première fois, 
par Rouelle. II a été examiné depuis, en 1 7 7 4 1 P a r La-
voisier; et, plus récemment, par Vauqueliu 3 . On le prépare 
ordinairement en saturant par l'ammoniaque le surphosphate 
de chaux, obtenu des os, et en faisant ensuite évaporer la 
dissolution jusqu'à consistance telle qu'en la laissant re
froidir elle fournisse des cristaux de phosphate d'ammo
niaque. 

F r o p r i à é ! . Ce sel cris!allise en octaèdres composés de deux pyra
mides tétraèdres surbaissées, avec bases carrées. Sa saveur 
est salée, ayant un peu d'amertume. Sa pesanteur spécifique 
est de 1,8o5 1 *; il est soluble dans deux fois son poids d'eau, 
à la température de i 3 ° centig., et dans une proportion 
moindre de ce liquide bouillant. C'est par l'évaporation 
spontanée qu'on l'obtient en cristaux réguliers. Il ne s'altère 
point à l'air. Exposé à la chaleur, il entre eu fusion aqueuse; 
il se desséche ensuite; et si on continue de le chauffer, il 
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1 Wenze t , p. 3og. 
» Kirwau's Min. I I , i t . 

se boursouffle, perd sa base alcaline, et l'acide se fond en. 
un verre transparent. Ce sel est un composé de 

Acide phosphor iqne . . . 4 i 5 · · · 100 
Ammoniaque 2 , 1 2 5 . . . 47 ,22 

ESP. 7 . Phosphite d'ammoniaque Ce sel est très-soluble P H O I P H I » . 

dans l'eau, et il cristallise difficilement. Il n'a point été fait 
d'expériences ayant pour objet de déterminer sa composition, 
mais if est très probable qu'elle consiste en 

Acide phosphoreux. . . 3 ,5 . . . 100 
Ammoniaque 2 , 1 2 3 . . . 60 ,71 

Esp. 8. Hypophosphite d'ammoniaque. Ce sel est très- 8 H Y P O P H M 

goliihle dans l'eau et de même aussi dans l'alcool. Il n'a pas 1 

été analysé; mais il est probablement composé de 

Ari le hypophosphoreux. . . 2,5 . . . 100 
Ammoniaque , 2 , i 2 J . . . 85 

ESP. g. Glauber,qui découvrit le sulfate d'ammoniaque, 9 . SulUti. 

lui donna le nom de sel ammoniaque secret; on l'appela aussi 
ammoniaque vitriolée On peut le former en saturant l'am
moniaque par l'acide sulfunque, ou en décomposant, par ce 
même acide, l'hydrochlorale d'ammoniaque. 

Le sulfate d'ammoniaque cristallise généralement en petits P R O P R E T " , 

prismes à 6 pans, terminés par des pyramides à 6 faces. Sa 
saveur^ est piquante et amère. 11 est snluble dans deux fois 
son poids d'eau à la température de 160 centigrades, e t , dans 
£on propre poids de ce liquide bouillant. L'eau, à la tempé
rature de 62,0 centigrades, dissout les 0 ,78 de son poids de 
ce se l 1 . Exposé à l'air, il en attire lentement l'humidité. 

Lorsque le sulfate d'ammoniaque est soumis à l'action de 
la chaleur, il décrépite d'abord, et ensuite il se fond; et s'il 
est chauffé en vaisseaux clos , il se sublime, mais en perdant 
un peu de son alcali' .Dans cet état, il est avec excès d'acide, 
et peut être appelé sursulfate d'ammoniaque. Sa saveur est 
acide , et il rougit les couleurs bleues végétales. Chauffé à un 
degré de température différant peu de celui de la chaleur 
rouge, il est en plus grande partie décomposé ; il se produit 
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» Hatchett. Phil. Trans. L X X X V I , 3 i 4 -
' Kfr-wan. . TVieholson's quarto Journ. l i l , -ai5-
3 "Wenzel's Verwandstschaft , p. 58. 
4 Itichter, Statique chimique I , i 3 6 . 
s Composition , d'après la 'théorie. 
6 Nicholson's Journ. 
1 LBID. 

de l'acide sulfureux et de l'ammoniaque ; il se développe du 
gaz azote en grande quantité, et très-probablement il se lorme 
de l'eau '. 

G W p o i i t i o D . Les parties constituantes de ce sel ont été établies ainsi 
qu'il suit, savoir : 

A c i d e . . 54 ,66' . 5 8 , 7 5
 3 . 5g ,8+. 7 0 , i 7

5 . i o o s 

B a s e . . . i 4 , 2 4 . . 4 i , 2 5 . . 4°,2 . . 2 g , 8 3 . . 4^,5 
E a u . . . . 3 i , i o 

100,00 100,00 100,0 100,00 

Les cristaux de sulfate d'ammoniaque contiennent 3 atomes 
d'eau, combinés avec 1 atome du sel. 11 ne paraît donc pas 
possible d'en séparer complètement l'eau sans décomposer 
le sel. 

10. SniEie. Esp. i o. Sulfite d'ammoniaque. Suivant Fourcroy et Vau-
q u e l i n 7 , qui ont les premiers décrit ce s e l , il cristallise en 
prismes à 6 pans , terminés par des pyramides hexaèdres , 
ou en prismes rhomboïdaux à \ pans , terminés par des som
mets drièdres. Sa saveur est fraîche et piquante, ainsi que 
celle des autres sels amrncAliacaux ; mais elle laisse dans la 
bouche une impression sulfureuse. Ce sel est soluble dans 
son propre poids d'eau froide, et sa dissolution produit beau
coup de froid. Sa solubilité augmente par la chaleur; e t , par 
conséquent, une dissolution saturée de ce sel dans l'eau bouil
lante , cristallise par refroidissement. Exposé à l'air, il en 
attire l'humidité, et s'y convertit promptemerit en un sulfate. 
Aucun autre sulfite n'éprouve ce changement d'une manière 
aussi rapide. Ce sulfite étant chauffé, décrépite; il se dégage 
un peu d'ammoniaque, et alors le sel se sublime à l'état de 
sur-sulfite d'ammoniaque. 

On ne peut révoquer en doute que ce sulfite est com
posé de 

Acide sulfureux 4 100 
Ammoniaque 2,125 . . . 53,2 
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1 S c h é e l e , I , i . J a . 

• Kicholson's JtfU.ru. X X X V , 40. 

S! l'analyse de ce sel par Fourcroy et Vauquelin mérite 
confiance, ses cristaux semblent consister dans a atomes du 
sel, unis à i atome d'eau. 

F.SP. I I . Hyposulfite d'ammoniaque. Inconnu. 
ESP . l a . Arseniate rC ammoniaque. La dissolution saturée A u m i s i i 

d'acide arsenique par l'ammoniaque , donne par l'évapora-
tion des cristaux d'arseniate d'ammoniaque en prismes rhom-
boidaux, qui verdissent le sirop de violettes. Avec un excès 
d'acide, on obtient des cristaux aiguillés de sur-arseniate d'am
moniaque, qui sont déliquescens a l'air. 

L'arseniate d'ammoniaque, chauffé doucement, perd sa 
transparence et une portion de son alcali. A une forte chaleur, 
l'ammoniaque est en partie décomposée;]'! y a formation d'eau, 
il se sublime de l 'arsenic, et il se dégage de l'azote. -Cette 
expérience fut une de celles qui, les premières, amenèrent 
Scbéele à la découverte des parties constituantes de l'ammo
niaque'. Cet arseniate n'a pas été analysé ; niais il est pro
bable que c'est un composé de 

Acide arsenique 7,20 100 
Ammoniaqne 2,125 29,3i 

Esp. I 3. Arsenics d'ammoniaque. Ce sel peut être obtenu 
en dissolvant l'acide arsenienx dans l'ammoniaque liquide. 
Cette dissolution produit une liqueur jaunâtre visqueuse qui 
ne cristallise pas. Ce sel n'a point été examiné par les chi
mistes modernes. 

ESP. l 4 - Antimoniate d'ammoniaque. Cette combinaison ]4- -V , L I M ! 

n'a été examinée jusqu'à présent que par Berzelius. On peut 
la former en faisant digérer de l'hydrate d'acide antimonique 
dans de l'ammoniaque caustique. Il se produit par degrés une 
dissolution neutre. Si on essaye de l'évaporer, une poi tion de 
l'ammoniaque se dégage, et il se précipite une poudre blan
che, qni est un sur-antimoniate d'ammoniaque. Ce sel rougit 
les couleurs bleues végétales; et lorsqu'on le chauffe dans une 
cornue, l'ammoniaque et l'eau se dissipent, et l'acide antimo
nique reste seul. Ce sursel, exposé à l'air pendant plusieurs 
mois, n'est pas décomposé, même à la température de 5o° 
centigrades a . 
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' A n n . Je Chirn. L X X , 7 0 . 
* Annals of Philosophy. IV, 4 2 5. 
B Bucholz, Gehlen 'S Jour. I V , G I S . 
* Yauijueliu et Ilecht; Jqurn. des.IWines, n.» rg , P. 2 0 . . 

EsP. l 5 . Antimonite d'ammoniaque. Ce sel n'a pas été 
examiné. 

IS. C H T O M A T E , E S P . l6. Chromate d'1 ammoniaque. Ce Sel a été examiné 
par Vauquelin 1 et par J o h n 1 . On peut le produire en satu
rant l'acide chromique par l'ammoniaque. Le sel se forme par 
degrés en cristaux dendrites d'un beau jaune. Lorsqu'il est 
chauffé légèrement, il se décompose; et même lorsqu'il est 
dissous, il s'en sépare des flocons bruns d'oxide de chrome. 
Ce sel n'a pas été analysé, mais il est vraisemblable qu'il con
siste en 

Acide chromique 6,5 100 
Ammoniaque 2,125 32,6g 

J Î . M O I J ' M A T E . Esp. 1 7 , Hfolybdate d'ammoniaque. Ce sel se dissout 
facilement dans l'eau; la dissolution ne cristallise pas, mai? 
elle se prend par l'évaporation en une masse demi-transpar 
rente. Lorsqu'on la chauffe, l'ammoniaque est en partie sé-r 
parée et en partie décomposée , et l'acide est réduit à l'état 
d'oxide 3 . Ce sel , qui n'a pas été analysé , est composé, sui* 
vant toute apparence, de 

Acide molybdique, . . . , 9 100 
Ammoniaque 2,125 23,61 

E S P . t8. TSIoîybdite d'ammoniaque. Ce sel n'a pas été 
examiné, 

19. T U N G S T A T E , EsP. i g . Tungstate d'ammoniaque. Ce sel se produit en 
dissolvant l'acide tungstique dans le carbonate d'ammoniaque, 
Par l'évaporation delà dissolution, le tungstate d'ammoniaque 
Cristallise, quelquefois en petites écailles, ressemblant à l'acide 
borique, et quelquefois en aiguilles prismatiques tétraèdres. 
Ce sel a une saveur métallique. Il est soluble dans feau, n'attire 
point l'humidité de l'air, et il est complètement décomposé 
par la chaleur. Vauquelin a trouvé que 1 0 0 parties de tungs* 
tate d'ammoniaque contiennent, savoir : 

78 Oxide. 

9.2 Ammouiaque et eau. 

Î O Q * 
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SELS ^AMMONIAQUE. 4^7 

Sa véritable composition est sans doute : 

Acide lungstique i5 1 0 0 
Ammoniaque ? , i 2 J . . . . l 4 , 6 

En comparant cette détermination avec les résultats de 
l'analyse de Vauquelin, il paraît que 1 0 0 parties du sel cris
tallisé contiennent 1 6 parties d'eau-, de sorte que les cristaux 
sont composés de i atome du sel -+- 2 atomes d'eau. 

Esp. 2 0 . Columbate d'ammoniaque. Non encore examiné. 
Esp. 2 1 . Acétate d'ammoniaque. Ce sel se prépare en 

saturant l'acide acétique par l'ammoniaque. Si l'acide et l'alcali 
sont faibles, il est difficile de les saturer l'un par l'autre. Il est 
donc nécessaire qu'ils soient concentrés l'un et l'autre Ce sel 
est trop volatil pour qu'il puisse cristalliser facilement. On peut 
cependant, par une évaporaùon convenablement ménagée, 
l'obtenir en cristaux aiguillés. M. de Lassonnele fit cristalliser 
par sublimation1. Lorsque cette sublimation a lieu lentement, 
les cristaux sont longs, déliés et applatis, terminés par des 
pointes aiguës, d'un blanc nacré, et ayant environ 4^ milli
mètres de long 3 . Ces cristaux, mis sur la langue, y pro
duisent d'abord une impression de fraîcheur, puis une sen
sation de douceur, suivie d'une saveur semblable à celle d'un 
mélange de sucre et de nitrate de potasse, dans lequel le goût 
de l'une de ces substances ne domine pas sur celui de l'autre*. 
Ce sel est très-déliquescent. Il se fond à la température de 
7 7 0 centigrades, et à celle d'environ i a i ° , il se sublime'. 
Lorsqu'on distille une solution aqueuse de ce sel, il passe 
d'abord de l'ammoniaque , ensuite une certaine quantité d'a
cide acétique, et à la fin, lo sel lui-même, contenant un excès 
d'acide. Lue semblable décomposition du sel n'a pas heu 
lorsqu'on le distille en cristaux à une chaleur ménagée 6. 

Les parties constituantes de l'acétate d'ammoniaque, déter
minées par Wenzel et Richter, sont 1 

Acide -. 6 2 , 4 5 7 6 8 , 7 7 " 

• Base . . . 3 7 , 5 5 3 i , a 3 

1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 

• Steinacfier, Jour. d e P h y s . L X V , 32. 
1 Mém. Par. 1775 . 
' Higgins, ou acetous acid , p. 188. 
* Ihid. p. I Q ' J . s /bld. 
s Wenze l , p . 149' 

6 RichUT, Suilique chimiirue, I , i36. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



458 D E S S E L S . 

La véritable composition d e ce sel est s ans doute comme 
suit : 

Acide acétique.. . 6 , 3 7 5 . . . . 7 5 . , . . 100 
Ammoniaque . . . . 2 , 1 2 b . . . . 2 5 . . . . 33,3 

Il serait difficile de faire une analyse exacte de ce sel. 
1 2 . Benzoate . Esp. 2 2 . Benzoate d'ammoniaque. Ce sel Cristallise diffi

cilement. Ses cristaux affectent la forme de plumes. 11 est 
déliquescent et très-soluble dans l'eau. Berzelius a recom
mandé l'emploi de ce benzoate comme un excellent réactif 
pour séparer le fer de sa dissolution. Il précipite ce métal 
e n couleur orangé, et il ne produit de précipités insolubles 
avec aucune autre des bases sahfiables, excepté le tellure, 
le mercu/e, et peut-être le cuivre, qui tous sont précipités en 
blanc 

« 3 S u c n n a t e . Esp. 23. Succinate d'ammoniaque. Ce Sel fournit des 
cristaux aiguillés, mais il cristallise difficilement. Il a une 
saveur acerbe, amère et fraîche ; exposé à la chaleur, il se 
sublime sans éprouver de décomposition. On fait un grand 
usage du succinate d'ammoniaque pour précipiter le fer de 
s e s dissolutions, effet qu'il ne produit que lorsque le fer est 
à l'état d e peroxide, et alors il l e précipite en rouge de chair 
foncé. Ce succinate précipite également la barite et le mer
cure d e leur dissolution dans les acides. Avec plusieurs 
autres dissolutions métalliques, telles que celles de cuivre et 
de plomb, il forme également des précipités blancs, qui se 
dissolvent lorsqu'ils sont suffisamment étendus d'ca^i. 

«. ( .Muroxylata . EsP. Moroxj-late d'ammoniaque. Ou peut former Ce 
sel en mettant d u carbonate d'ammoniaque dans une disso
lution de moroxylate de chaux. En évaporant alors cette dis
solution , e l le donne des cristaux de moroxylate d'ammo
niaque en longs prismes déliés", 

t ' a m p ü o i a i í . EsP. 23. Caniphomte d'ammoniaque. On prépare c e sel 
e n dissolvant du carbonate d'ammoniaque dans l'eau chaude, 
et en ajoutant peu-à-peu à cette dissolution de l'acide cam-
phorique, jusqu'à c e que l'alcali soit saturé. Il faut ensuite 
évaporer cette dissolution à une chaleur très-ménagée, afin 
d'éviter qu'il y ait dégagement de l'ammoniaque. Il est irès-
difficile d'obtenir ce sel en cristaux réguliers. Lorsqu'on éva-

1 A F L I A T U T L Ï N G A R . I I I , i5-2, 

» KlaproLb, 2>íichoUon's Journ. V I I , i3o . 
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SELS D'AMMONIAQUE. 4^9 

pore la dissolution jusqu'à siccité, on a pour résidu une masse 
solide opaque, d'une saveur acerbe et un peu auière. L'eau, 
à la température de 16 0 centigrades, dissout environ un 
centième de son poids de'ce sel, et ce liquide bouillant en 
prend un tiers; mais tous les camphorates alcalins, avec 
excès de base, sont beaucoup plus solubles. Le camphorate 
d'ammoniaque se dissout complètement dans l'alcool. 

Lorsque ce sel est exposé à l'air,il attire l'humidité, mais 
il n'eu absorbe jamais assez pour s'y résoudre en liqueur; 
chauffé, il se boursouffle, se fond, et finit par être converti 
en vapeur. Au chalumeau, il bride avec une flamme bleue et 
rouge, et il est volatilisé en totalité. La plupart des sels cal
caires forment des sels triples avec le camphorate d'ammo
niaque. Il décompose en partie tous les sels alumiueux, le 
sulfate d'alumine excepté ' . 

ESP. 26. Bolctate d? ammoniaque. Ce sel a été décrit 
précédemment dans ce volume, p. 1G6. 

Esp. 27. Subérate d'ammoniaque. Ce Sel Cristallise en ¡7. SubeVat». 

parallélipipèdes. Sa saveur est salée et laisse une impression 
d'amertume. Il rougit les couleurs bleues végétales. Il est 
très-soluble dans l'eau, et déliquescent à l'air. Mis sur les 
charbons ardens, il perd son eau de cristallisation, et se 
boursouffle; au chalumeau il s'évapore en totalité 2. 

ESP. 28. Pyro-tartrate d'ammoniaque. Ce sel n'a point 
encore été examiné. 

EsP. 2g. Oxa/ate d'ammoniaque. Lorsqu'après avoir 1 3 . O X A L A T A . 

saturé l'acide oxalique par l'ammoniaque, 011 évapore la 
dissolution, l'oxalate d'ammoniaque y cristallise en prismes 
tétraèdres, terminés par des sommets dièdres. Souvent les 
arrêtes latérales du prisme sont tronquées de manière à le 
rendre hexaèdre ou octaèdre. Sa saveur est amere et désa
gréable, ayant quelque rapport avec cellede l'hydrochlorate 
d'ammoniaque. A la température de 16° centigrades, ioo 
parties d'eau ne dissolvent que 4,5 parties de ce sel. La pe
santeur spécifique de la dissolution est de I , o i 8 G . Cet oxa-
late est-insoluble dans l'alcool. A la distillation, il s'en dégage 
du carbonate d'ammoniaque, une portion de l'acide se su
blime, et le résidu est du charbon. On fait un grand em-

• Ann. de Chim. X X V I I , n. 3 l . 
• Ihïd. XX111, p. 55, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



46*0 « E S S E L S . 

ploi de cet oxalate comme réactif, pour reconnaître la pré
sence de la chaux 1 . Ce sel peut se combiner avec une dose 
double d'acide, et former ainsi un binoxalate. Lioxalate d'am
moniaque est composé de 

Acide oxalique. . . . . 4,5 ' °4 1 0 0 

Ammoniaque 2,126 4 7 , 1 1 

Les analyses que Berard et moi avons faites de ce sel 
étaient inexactes, parce que l'acide oxalique que nous avions 
employé n'était pas complètement dépouillé d'eau. 

30. M e l l a t e , Esp. 3o. JMellate d'ammoniaque. La dissolution d'acide 
mellitique saturée par l'ammoniaque donne de beaux cristaux 
hexaèdres transparens, qui deviennent opaques et d'un blanc 
argentin par leur exposition à l'air ' . 

31. Tartiate. Esp. 3 i . Tartrate d'ammoniaque. Ce sel cristallise en 
prismes polyèdres ayant de l'analogie avec les cristaux de 
tartrate de soude. 11 a une saveur fraîche et amère qui res
semble à celle du nitrate de potasse. 11 est très-soluble 
dans l'eau. La chaleur le décompose. Ce sel se combine 
aussi, comme l'assure Rctzius,-avec un excès d'acide en 
formant ainsi.un sur-tartrate dépotasse, presque aussi inso
luble dans l'eau que le tartrate acide de potasse. 

3 A . ç i iraiE. ESP. 32. Citrate d'ammoniaque. Ce sel, qu'on produit 
en dissolvant du carbonate d'ammoniaque dans l'acide ci
trique, ne cristallise que lorsque sa dissolution a été évaporée 
jusqu'à consistance d'un sirop épais. Ses cristaux sont des 
prismes allongés. Il est. très-soluble dans l'eau. Sa saveur est 
fraîche et médiocrement salée 3 . Par l'application de la cha
leur l'ammoniaque est séparée + . 

Le citrate d'ammoniaque est composé, suivant Vauque-
lin, de 

62 Acide 
38 Ammoniaque 

1 0 0 5 , 

* Bergman. I , aGi. 
* Klaproth'5 Beitrage. I I I , I 3 I . 
3 Dobson. 

Schp'ele. 
1 Fourcroy. V I I , 208. 
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1 SCLIÉELE, ON SNGAR of MILK. 
1 Î)ONOVON, Pliil. Traus. i 8 i 5 . 
*FPRZELIUS, DJMKEMICN. l t , 4 ^ -
-EFACOUBOT, Aun. DE Chim. L X X X V I , 84*· 

Sa véritable composition est indubitablement: 

Acide citrique. . . . 7,^75 . . . 100 
Ammoniaque . . . . s , u 5 . . . 29,01 

ESP. 33. Rheumate d'ammoniaque. Non examiné. 
Esp. 34· Kinate d'ammoniaque. Idem. 
ESP. ÍS. Saccholactate d'ammoniaque. Ce sel a une 5R-

vcur acide comme étant toujours à l'état de sur-sel. La chaleur 
en dégage l'ammoniaque ' . 

Esp. 36. Urate d'ammoniaque. Ce sel est une poudre 
blanche insipide, qu'il est à peine possible de distinguer, par 
son aspect, de l'acide urique. Il se dissout dans un excès 
d'acide. 

ESP. 07. Laccate d'ammoniaque. Non examiné. 
Esp. 38. Malate d'ammoniaque. Sel déliquescent et trés-

soiuble. 
ESP. 39. Sórbate d'ammoniaque. Ce sel ne cristallise que 

lorsqu'il est avec excès d'acide. Il forme alors des cristaux 
permanens, insolubles dans l'alcool 1. 

Esp. 4°· Formate d'ammoniaque. Ce sel est soluble dans 
l'eau, et il peut être sublimé sans éprouver de décompo
sition. 

ESP. 4 1 , Lactate d'ammoniaque. Lorsqu'on mêle 
l'acide lactique concentré avec un excès d'ammoniaque 
caustique, le mélange acquiert une forte odeur volatile, 
qui ressemble à celle de l'acétate ou du formate d'ammo
niaque; cependant elle cesse promptement. Le se! a quel
quefois une légère tendance à se former en cristaux. Il est 
en masse gommeuse, qui par soi) exposition à l'air perd 
une portion de sa base, et devient avec excès d acide. Lors
qu'il est chauffé, une graude partie de l'ammoniaque se dé
gage, et il reste un sel très-acide qui est déliquescent à 
l'air». 

Esp, 42. Zumate d'ammoniaque. Ce sel est avec excès 
d'acide, et cristallise en parallélipipèdes 4 . 

Esp. 43. O alíate d'ammoniaque. 
ESP. 44- Tannate d'ammoniaque. Ni l'un ni l'autre de 
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ces composés n'a été examiné avec attention. Us ne semblent 
pas être d'une nature permanente. 

Telles sont les propriétés des sels d'ammoniaque- Leur 
composition se détermine aisément en les considérant comme 
étant des composés d'un atome d'ammoniaque uni à un atome 
de chacun des acides. Le poids d'un atome d'ammoniaque 
est de 2 , i a5 . e t nous avons donné, dans un précédent cha
pitre de cet ouvrage, les poids de tous les acides, autant 
qu'on a pu les établir. 

S E C T I O N II . 

Se/s de potasse. 

e^rdUs' 1 * ^ j E S s e ' s ^ e P o t a s s e sont, excepté un très-petit nombre 
d'entre eux, solubles dans l'eau. Mais en général, ces sels 
sont moins solubles que ceux d'ammoniaque. 

2. On peut obtenir beaucoup de ces sels en cristaux; 
mais il en est également beaucoup qui refusent de cristalliser.^ 
En général, les sels de potasse ont moins de disposition que 
les sels de soude à former des cristaux réguliers. 

3. En versant de l'acide tarlarique dissous dans l'eau, 
dans la solution aqueuse d'un sel de potasse, il se dépose 
très-promptement dans la liqueur, un sédiment blanc grenu. 
Ce sédiment, d'une saveur aigre, consiste en petits cristaux 
detartrate acide de potasse. 

4- Lorsqu'on verse une dissolution de sulfate d'alumine 
dans un sel de potasse, il s'y dépose presqu'aussitôt des cris
taux octaèdres d'alun. 

5 . Les sels de potasse peuvent être exposés à une cha
leur rouge sans être volatilisés, comme le sont les sels d'am
moniaque. Si l'acide du sel est combustible, il est décom
posé ,e t il reste du carbonate de potasse mêlé avec un peu 
de charbon. Si l'acide n'est pas combustible, le sel fuse 
ordinairement, et il n'éprouve point d'altération dans sa na
ture. H y a cependant à ce cas quelques exceptions. C'est 
ainsi qu'à une chaleur rouge l'acide nitrique est décomposé 
par degrés, que l'acide sulfureux laisse sublimer du soufre, 
en se convertissant en acide sulfurique, et que l'acide phos
phoreux laisse dégager de l'hydrogène phosphore et est 
transformé en acide phosphorique. 

6. Les sels de potasse ne sont pas précipités par Via-
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fusion de noix de galle, ni par le fcrrocyanate dépotasse. 
7. Ils n'éprouvent aucune action de la part de l'acide hy-

dro-sulfurique, ou par l'addition d'un liydio-sulfate, excepté 
lorsque leur acide a pour base un métal. Dans ce dernier cas, 
l'acide est décomposé et précipité, et la potasse reste. 

8. Lorsqu'on verse une dissolution de platine dans un 
sel de potasse, il s'y manifeste un précipité orangé. 

E S P . 1. Nitrate rie potasse. Comme ce sel, connu aussi 1 . N I H A I » 

sous le nom de salpêtre, se produit en grande abondance 
dans la nature, et particulièrement en Egypte , il est très-
probable que son existence ne fut point ignorée des anciens. 
On trouve cependant à pleine, dans leurs écrits, quelque 
chose qui y ait rapport. Si l'line en fait mention , c'est en 
le confondant totalement avec la soude, qu'on appelait ni-
tron et niiruni. Quoi qu'il en soit, on ne peut révoquer en 
doute que le nitrate de potasse n'ait été connu de temps 
immémorial dans l'Orient. Roger Bacon parle , dans le l3.« 
siècle, de ce se l , sous le nom de nitre. 

Aucun phénomène , peut-être, ne parut d'un plus grand O R I G I N E , 

intérêt pour la philosophie chimique, que celui de la régéné
ration continuelle du nitre dans de certains lieux, après 
qu'il en a été extrait. Comme on en fait une consommation 
prodigieuse dans l'art de la guerre , et que la nature ne nous 
en offre point d'immenses magasins en grandes masses , 
comme de quelques antres sels , sa reproductiou annuelle 
est la seule source d'où nous puissions nous le procurer. Il 
devenait donc de la plus grande importance de découvrir , 
s'il était possible, le moyen que la nature emploie pouç le 
former, afin de nous rendre capables d'imiter son procédé par 
l'art, ou du-moins d'en faciliter, et d'en accélérer, à volonté, 
la marche. On a fait en conséquence de grands et de nom
breux efforts, tant pour expliquer cette foimation, que pour 
parvenir à l'opérer. 

Stahl, en se fondant sur le principe qu'il n'existe qu'un 
seul acide dans la nature, supposa que l'acide nitrique n'est 
autre chose que l'acide sulfurique combiné avec le phlogis-
tique, et que cette combinaison est produite par la putréfac
tion. Il annonça, en conséquence, que le nitrate de potasse 
est un composé de potasse , d'acide sulfurique , et de plilo-
gistique, résultant de l'union de ces substances entre elles. 
Mais une semblable opinion , qui n'était appuyée que sur 
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des analogies déduites de très-loin, et par conséquent, très-
imparfaites, n'aurait pu soutenir l'épreuve d'un examen sérieux. 

Lémery jeune en avança une autre , en affirmant 
que tout le nitrate de potasse obtenu , existe préalablement 
dans les animaux et dans les végétaux, et qu'il est formé 
dans ces substances par les procédés de la végétation et de 
l'annualisation ; mais on découvrit bientôt que le nitrate de 
potasse existe tout formé , dans beaucoup d'endroits où il ne 
s'était point opéré de décomposition ni animale , ni végétale; 
e t , dès-lors, cette théorie ne devenait pas plus soutenable 

3uc la première. Loin, en effet, qu'il soit vrai que le nitrate 
e potasse n'est formé que par ces procédés seulement, il 

a été reconnu que son existence daua les plantes, dépend 
entièrement de la nature du sol qui leur donne naissance 

On découvrit enfin . par un grand nombre d'expériences 
de plusieurs chimistes français, et particulièrement par celles 
de Thouvenel , qu'il suffisait, pour la production du nitrate 
de potasse , d'une base de chaux , de la chaleur, et d'une 
communication , convenablement ménagée, avec l'air atmo
sphérique sec. Par la réunion de ces circonstances, l'acide sa 
forme d'abord, et la présence de l'alcali se manifeste ensuite. 
On explique aisément comment l'air fournit les matériaux 

Îiropres à cette production , depuis qu'il est bien connu que 
'oxigène et l'azote sont les parties composantes de l'acide 

nitrique; mais on ne conçoit pas aussi facilement comment 
la chaux contribue à l'union de ces substances, et l'apparence 
de la potasse dans l'acte de cette union , n'est pas moins ex-
traprdinairc 

' Bouillon. 
• MM. Thouvenel n'obtinrent du salpêtre avec la craie que dans le 

seul cas An mélange de Fair de l'atmosphère, avec l'air qui émane' 
des matières végétales et animales qui se putréfient j et il a été bien 
reconnu depuis que le concours de cette émanation est indispensable. 
Quant à la présence de la matière calcaire ou alcaline , les substances 
animales ne produisent sans elle, suivant Vauquelin , que du carbo
nate d'ammoniaque, et peu ou presque point de nitrate d'ammo
niaque j parce qu'alors les forces d'affinité de l'hydrogène pour 
l'azote , de l'oxigène pour le carbone, et de l'acide carbonique forme 
pour l'ammoniaque, l'emportent sur les forces qui tendraient à dé
terminer la combinaison de l'azote avec l 'oxigène, qui dort pro
duire l'acide nitrique , lorsqu'elles ne sont point aidées par la force 
d'affinité de cet acide , pour la chaux ou l'alcali. Cet alcali est fourni 
par les végétaux exposés à la putréfaction avec les matières animales. 

( lybfe du Traducteur.} 
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1 En France , la nature de l a p i e r r e * dans plusieurs département , 
la Tend tellement propre à ]a formation d u nitre, el le sol salpêtre des 
lieux habités par les hommes et les animaux , y est d'une reproduction 
si facile et si prompte que l'exploitation de ces matériaux suffit , sans 
le secours de nittières artificielles, pour assurer annuellement un 
produit pouvant s'élever à ï5o,ooo fnyriagrammes de nitrate de potassé 
pur. ( ]\ote du 't'rdilucteu.r'). 

• Dans la séparatioil de ces sels é lrangeisau nitrate d é p o t a s s e , 
on commence par convertir les nitrates t e r r e u x , qui en font ordinai
rement partie, en nitrate de potasse , en t T a i l a n l l a dissolution dut 
salpêtre brnt avec de la potasse d u cnmmrrce, o u d u sulfate à base 
de cet alcali. On dégage ensuite l'hvdroclilorate de soude du nitrate 
de potasse, par la crislallisaiion et à raison de la différence de solu
bilité de ces deux sels dans l'eau bouillante. Ces opérations, et toutes: 
celles qui ont pour objet d'obtenir le nitrate de potasse isolé, el dans 
son plus grand état de pureté, constituent le raffinage de ce sel 9 

après qu'il a été extrait des eaux de lessivage des matériaux qui ïc 
contiennent. Tout ce qui concerne sa formation, la manière de la 
fabriquer, et les procédés de son rafjnsge , a été exposé avec le plu» 

AI- 3o 

Le nitrate de potasse se trouve abondamment à la surface rrépmtton 
delà terre, dans l'Inde, dans l'Amérique méridionale, dans 
les contrées méridionales de l'Afrique , et même dans qnel-

Îues parties de l'Espagne. On l'obtient en Allemagne et dans 
'autres pays, en préparant des nitrières artificielles, au 

moyen de couches formées d'un mélange de débris de sub
stances animales et végétales en putréfaction, mêlées avec 
des terres calcaires et autres ' .L'origine de lacide nitrique 
dans ces couches, s'explique par le fait dont on s'est assuré, 
qu'en présentant du gaz oxigène à du gaz azote naissant, il 
y a formation d'acide nitrique. C'est ainsi que l'azote , dégagé 
par la putréfaction des substances animales, se combine avec 
l'oxigène de l'air. La potasse est probablement fournie , ail-
moins en partie, par les végétaux et les substances contenues 
dans les terres. 

On extrait le nitrate de potasse de ces couches en les
sivant les matières terreuses avec de l'eau. On évapore l'eau 
de lessivage lorsqu'elle est suffisamment chargée, et on ob
tient un sel de couleur brunâtre, connu sous le nom de nitre, 
ou salpêtre bfut. Ce sel consiste dans un mélange de nitrate 
de potasse, d'hydrochlorate de soude, de nitrate de chaux, 
et autres sels divers. On sépare du nitrate de potasse tous ces 
sels étrangers au moyen de cristallisations successivement ré
pétées , uu en lavant à plusieurs reprises, avec de petites 
quantités d'eau, le sel brut obtenu Ce liquide se charge 
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plus promptement et en plus grande proportion des sels 
étrangers , qui tous sont plus solubles que le nitrate de 
potasse, et on parvient ainsi à l'en dépouiller, 

p r o p r i é t é i . Par l'évaporation lente de sa dissolution , le nitrate de 
potasse cristallise en prismes à 6 pans , terminés par des 
pyramides hexaèdres ; mais , pour la plupart des usages 
auxquels on le destine, on préfère l'obtenir en masse irré
gulière , parce que , dans cet état, il contient moins d'eau 1 . 
La forme primitive de ses cristaux est, suivant Haiiy, un 
octaèdre rectangulaire , composé de deux pyramides à 4 
faces, appliquées base à base. Deux des faces d'une pyra
mide sont inclinées , relativement aux deux adjacentes de 
l 'autre pyramide , sous un angle de i s o ° , et les deux autres 
faces le sont de la même manière, sous un angle de m " . 
La forme de la molécule intégrante de ces cristaux est le 
tétraèdre. La figure d'un prisme à 6 pans est celle qu'af
fecte le plus ordinairement le nitrate de potasse ; quelque
fois , au-lieu de pyramides hexaèdres , ces prismes sont 
terminés par 18 facettes disposées par trois rangs de six, 
comme si c'étaient trois pyramides tronquées, entassées les 
unes sur les autres. Quelquefois encore le nitrate de potasse 
cristallise en tables 

La pesanteur spécifique de ce sel est, suivant le docteur 
Watson , de I,Q33 3 . 11 a une saveur fraîche, piquante avec 
un peu d'amertume. Il est très-cassant. Ce sel exige sept fois 
son poids d'eau pour se dissoudre , à la température de i6° 
centigr. ; et cette dissolution s'opère dans moins de son poids 
d'eau bouillante +. Il se dissout dans 1,04 parties d'eau , à la 

grand détail dans un ouvrage ayant pour titre : Traité de l'art de 
fabriquer la poudre a canon , pubJié en i 8 r i , à Paris , par Bottée et 
AifFault. C Note du. Traducteur. ) 

1 Ou ptutot il retient moins d'eau interposée , lorsciu'étant en pous
sière . il a élé convenablement desséché ; car il est bien reconnu que 
<;e sel ne contient point d'eau de cristallisation. 

( IVoîe du Traducteur ) . 
a Traité de Minéralogie. I I , 3 $ 6 . 
3 I^ssays. V, 6 7 , "Walierius l'évalue à i .goo (Chemistry, p . 2 6 6 ' } ; 

ïlassenfratz l'a trouvée de T g36<) ( Ann. de Chim. XX V t l l , 1 3 ) , et 
Fa'ircnbeit l'avait établie dis 17^4 * a,i5o ( Phil. Traus. X X X l l l , 

* Bergman. I , J34-
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' "Wenzel, p. 3 0 9 . 
» La plupart des ouvrages de chimie présentent la même erreur 

d'indication du degré de solubilité du nitrate de pousse dans l'eau. 
Cependant il est depuis long-temps constaté, de la manière ta plus 
irrévocable, par les opérations journalières de la purification île ce 
sel dans les ctahlissemens dirigés en France pour le compte du G o u 
vernement, qu'il ne faut que 4 parties d'eau pour le di^o.idre i la 
température de 1G 0 centigrades , et (ju'il n'exige que du quart au 
cinquième de son poids de ce liquide bouillant. 

(IS'otc du Traducteur. ) 
3 Kirwan. 
4 L'autnrité de chimistes aussi distingués avait paru, sans doute , 

devoir sufü:s pour consacrer ce fait ,• cependant, non-seulement les 
expériences que je fis, en 1 - 8 j , avec Baume , à la raffinerie de sal
pêtre de Paris , pour nous en assurer l'un et l'autre, ce l'ont point 
confirmé; mais encore il est évidemment prouvé, par les résultats 
des travaux en grand du raffinage du nitrate de potasse, que celte 
évaporation du se l , enlevé avec l'eau, n'a pas lieu. 

( iYoIe du. Traducteur. ) 
' Nous fîmes fabriquer , M. Boltée et moi . de la poudre, en sub

stituant au nitrate de potasse, dans le dosage du mélange, des nitrates 
de sonde et d'ammoniaque. La jioudre au nitrate de soude s'en-
fl.imma difficilement, sa détonation fut l e n t e , elle produisit une 
Hümme jaune , sans vivacité. La pondre au nitrate d'ammoniaque, 
éprouvée à la manière ordinaire , au mortier , ne put en chasser Je 
globe. La poudre s'enflamma très-lentement , en jusant par la lu
mière. File produisit une fumée épaisse \erdalre. L'ànie et la cham
bre du mortier se trouvèrent remplies d'une espèce de boue naire 

3o * 

température de 62° centigrades L'alcool, d'une pesan
teur spécifique de 0 ,878, dissout un centième de son poids 
de ce sel; mais l'alcool, d'un plus grand degré de force, n'eu 
prend pas une portion appréciable 3 . Ce sel ne s'altère 
point à l'air. 

En faisant bouillir une dissolution de nitrate de potasse , 
une partie du sel s'évapore avec l'eau , ainsi que l'observé' 
rcnt successivement , VVallerius , Kirwan et Lavoisier •. 
Lorsqu'il est exposé à une forte chaleur , il se fond et se 
congèle par le refroidissement en une masse opaque à laquelle 
ou a donné le nom de cristal minéral. Lorsqu'il est chauffé 
à une température qui approche de la cbaleur rouge,d com
mence à abandonner de l'oxigène; et en le tenant a une cha
leur rouge,ou en peut obtenir environ les o,33 de son poids 
de ce gaz ; il se dégage, vers la fin , du gaz azote. En le main
tenant à ce degré de chaleur pendant assez long temps , il est 
complètement décomposé, et la potasse reste pure. 

C'est de tous les nitrates, celui dont la détonation avec 
les corps combustibles est la plus violente. 5 En mettant dans 
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un creuset rouge de feu, un mélange de ce sel , et des o ,33 
de son poids de charbon , ou en projetant cette quantité 
de charbon dans du nitrate de potasse chauffé au rouge , il 
y a détonation et la plus brillante combustion qui puisse être 
produite. Le résidu est du carbonate de potasse. On l'appe
lait autrefois nitre fixé par le charbon. Les alchimistes fai
saient cette expérience dans une cornue de terre tubulée , 
à laquelle ils huaient un appareil de vaisseaux de verre. A. 
chaque portion du mélange de nitrate de potasse et de char
bon , qu'ils introduisaient dans la cornue, ils la fermaient. 
Le dégagement des gaz azote et acide carbonique faisait 
souvent éclater leur appareil. Ils donnaient à la petite quan
tité d'eau, qu'ils obtenaient dans leurs vaisseaux , le nom de 
clj'ssus ; et ils attribuèrent à cette eau de grandes vertus. 
Lorsqu'au-lieu de charbon , c'est du phosphore qu'on mêle 
avec le nitrate de potasse , la détonation est encore plus 
violente. L'effet de la percussion soudaine d'un marteau 
chaud sur le mélange , produit une détonation des plus 
fortes 

Le nitrate de potasse , chauffé au rouge , oxide tous les 
métaux , même l'or et le platine ". 

Compos î t ion i D'après les analyses les plus exactes qui aient été faites 
jusqu'à présent du nitrate de potasse, sa composition est 
ainsi qu'il suit, savoir : 

Acide. 4 5 , 9 2 » 4 6 , · ; « 5 i , 3 6 f 5-is 5 3 , 5 4 1 5 4 , 3 4 * 5 2 , 9 5 · 

Base. 5 4 , 0 8 5 3 , 3 4 8 , 6 4 4 8 4 6 , 4 6 4 5 , 6 6 4 - , o 5 

t o t a l . 1 0 0 , 0 0 î o O j O T O O ; O O 100 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 

avec des gouttes d'eau. Cette même poudre grc'ûée en Gne, essayée » 
la petite épromel le , fusait lentement par la lumièie , sans pouvoir 
B o u l t v e r l'obturateur : Jtai-é de Cari de Jabiiquer la poudie a cas 
non. Y. 3a6 à 33o. ( J\ole du Traducteur ) . 

' Brugnatclli , A n n . de Chirn. X X V I I , -4-
» 'l'ennant, Bergman et Vlorveau. 
* Kirwan , J\ ichnlson's quarto Jour. I I I , a i S . 
* l l iclner, Statique chimique , p. 136 . 
6 fïératd . Ann. de Chim. L X X 1 , 6g. 

6 W E N 2 E L \ s , W e i w a u d s c h a i t , p. 80. 
7 Wnllnston. 
* Mon analyse. 
' Composition d'après la théorie. 
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1 La composition de la pondre à canon était connue en France 
avant i338; c'est re qui résulte évidemment du compte du trésorier 
des guerres, pour ladite année ; compte dans lequel il est fait dé
pense d'achat de poudre, et autres choses nécessa res aux canons 
alnrs planés devant un château forlifié en Auvergne, il ptiraît .rnssi , 
d'après la Chronique de Jean Froissart, qu'en 1 , il y avait des 
canons au Quesnoy djns le HainanU , lorsque le due de Normandie 
se présenta devant cette place ; enfin, suivant Ancpietil, ce même 
duc de Normandie employa , en |33g, dt'S»cannns au siège de Trin-
l'Evrque, près Camhrai. Traité de tort de fabriquer la poudre 
à canon , par Bouée et Riffault, Exposé hUtorique , p. iij e t iv . 

{Note du Traducteur. ) 
1 Walson's Chemical Fssays. I , 3̂ 7. On y trouve 110 plus grand 

détail sur ce sujet. On voit d; ns la vie de lîarbonr, par Rohert Bruct , 
que le premier usage des armes à feu, en Angleterre, date d« t'»(4 
)3ju. 

C'est du nitrate de potasse que se retire tout l'acide nitii-
que, tel qu'on l'emploie, dans ses d fférens étals, pour la 
chimie ou les arts. Brûlé avec le tartrate acide de potasse , le 
nitrate de potasse donne du carbonate dépotasse pur II est 
d'un emploi indispensable en docimasie ; on s'en sert égale
ment avec avantage pour l'analyse d'un grand nombre de 
substances végétales et animales. Mais un des composés les 
plus importans qu'on forme avec le nitrate de potasse , est 
celui de la poudre à canon , dont l'emploi a complètement 
changé l'art moderne de la guerre. Ou ignore à qui est due 
la découverte de ce composé, et quel est celui qui songea 
le premier à en introduire l'usage pour les objets de guerre. 
Ce qu'il y a de certain, c'est que les Allemands se servirent 
de canons dans le i4 - e siècle. Il paraît, d'après certaines ar
chives, citées par Wiegleb, qu'on fit emploi de canons en 
Allemagne avant l'an 1372 . On ne trouve rien , dans aucun 
auteur européen, qui indique qu'on ait fait usage de la poudre 
avant le i 3 . e siècle ; mais il paraît qu'à cette époque , cette 
composition était déjà connue depuis long-temps des Chinois. 
Il y a tout lieu de croire qu'on fit usage de canons à la fa
meuse bataille de Crécy, en 1346 Il parait même qu'on 
s'en était servi trois ansplustôtausièged'Algésiras; mais avant 
ce temps les Allemands durent avoir connu les canons ; car 
jl en existe un à Amberg , dont l'inscription porte la date de 
i3o3. Roger Bacon, qui mourut en 1 2 3 2 , eut connaissance 
des propriétés de la poudre à canon ; mais il ne s'ensuit pas 
qu'il eût eu celle de son emploi pour les armes à feu *. 
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La poudre à canon est un composé de nitrate de po
tasse, de soufre et de charbon. Ces trois substances, après 
avoir été réduites en poudre , sont mêlées intimement en
semble ; leurs proportions varient considérablement ; mais 
elles sont pour la bonne poudre de 1 

76 Nitrate de potasse. 
i S Charbon. 
9 Soufre, 

100 " 

Ces trois ingrédiens, après avoir été d'abord pulvérisés 
séparément, et ensuite mêlés intimement ensemble, sont mis à 
l'état de pâte avec de l'eau. Lorsque cette pâte a perdu un peu 
de son humidité, on la met sur une espèce de crible percé 
de petits trous, au travers desquels ou la force de passer. 
On la divise ainsi en grains dont la grosseur dépend delà di
mension des trous du crible ; lorsque ces grains sont en partie 
desséchés, on les met dans des tonneaux qu'on fait tourner 
en rond sur leur axe. Par ce mouvement, les grains se frois
sant l'un contre l'autre, leurs aspérités s'usent et disparaissent, 
et leurs surfaces deviennent unies. Dans cet état la pondre 
est lustrée, ou, ce qu'on appelle en terme de l'art, lissée 3 . 

La poudre à canon s'enflamme, ainsi que cela est bien connu, 
D é c o m p o s i t i o n * . . . , ' . \ . . . . 7 

avec une explosion violente par 1 application d une chaleur 
1 Watson ' s Chemical Essays. I I , i ; et Chimie de Beaumé. I , ^55. 
1 De tous les dosages, adoptes ou proposes pour ta confection de 

Ja poudre, celui-ci fut reconnu comme donnant Us re'sultats les plus 
satisfaisans , par Pelletier et ftiffault, chargés, en 1 7 9 5 , par le Gou
vernement français, de recherches sur les moyens de perfectionner 
la fabrication de la poudre. Ce fut par des essais sur les mélanges 
des trois matières, dans un grand nombre de proportions diverses , 
et par une suite d'expériences intéressantes faites à la poudrerie d'F.s-
sonc près Paris, qu'il fut constaté, que celui ri-dessus indiqué, 
donnait les portées les plus avantageuses; et. d'après leur rapport, il 
fut généralement prescrit. Mais on eut lieu de craindre que la 
trop grande proportion du charbon dans ce dosage ne fût nuisible 
à la conservation de la pondre, el pour qu'elle y fût un peu moindre, 

. on préféra d'abord le dosage de 76 nitrate de potasse , 14 charbon et 
10 soufre : et depuis , par fe même motif encore, on en est revenu à 
celui le plus anciennement adopté, de 75 nitrate de potasse, ia ,5 
charbon, et 12,5 soufre. (JVolc du Traducteur.) 

3 La fabrication de la poudre, décrite ici d'une manière si incomplète, 
se trouve exposée dans tous ses détails , en ce qui concerne le mode 
de.c-elte fabrication ordinaire eu Erauce , dans l'ouvrage déjà c i té , 
ayant pour litre : Traité de L'art de fabriquer la poudre a canon, 

C IWE du Traducteur, ) 
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1 On peut, avec un mélange de nitrate de potasse et de charbon , 
S a n s soufre, faire une poudre à canon , qui donne de* portées très-
satisfaisantes ; tandis qu'avec un mélange de nitrate «le potasse et de 
Soufre sans charbon , on n'obtiendrait rien. Jl faut, pour opérer la 
déflagration complète de ce dernier mélange , l'introduire dans un 
creuset rougi a u feu, o u projeter de petits mnrre;uix de soufre dans 
du nitrate de potasse chauffe au rouge; et cette déflagration ne pro
duirait pas le moindre des effets oïdin-dres de la poudre à canon. 
C*est donc à l'aide du charbon seulement nue les deux a u res des 
trois matières qui forment la composition de la poudre à canon , 
peuvent entier en détonation. Mais Proust qui , s'étant particuliè
rement occupe de la fabrication de la poudre à canon , nous a déjà 
fait connaître une partie d e . s o n travail imporlant «mr re sujet d - i n s 
plusieurs Mémoires insérés dans le Journal de Physique, c i 'e des 
expériences, d'où il résulle que 1** combustion du mélange, une fois-
qu'elle a été provoquée par le charbon, est efficacement accélérée nar 
la présence du soufre; et que, de p l u s , le soufre ajoute aux effets 
de l'explosion par le surcroît de gaz qu'il fournit ; rependant ces 
avantages de la présence du soufre dans La composition de la poudre 
ne se soutiennent rrue jusqu'à u n e certaine proportion de cette sub
stance dans le mélange; proportion au-de 'à de laquel le , sui \ant 
Proust , le soufre prolonge , retarde et affaiblit la delonatinu beau
coup plus que ne le pourrait faire u n grand excès de charbon. Main
tenant, comme avec u n mélange de nitrate de potasse et de charbon 
sans soufre, o n peut faire, ainsi que nous Pavons déjà d i t , de la 
poudre à canon de boune qualité, mais qui a l'inconvénient de ne 
pas s e conserver aussi bien d^ns le transport et dans les magasins , il 
en résulte qu'en ajoutant a u méknge du nitrate de potasse et du 
charbon, la proportion du s o u f i e j ustement nécessaire; pour lui 
assurer tous ses avantages , proportion qui est à-peu-près celle du 
dosage actuel de la poudre a canon de fabrication française, o n se 
procurera de plus , avec cette troisième substance, les moyens de 
rendte le mélange de la composition de la poudre plus pmpre à 
prendre corps par La trituration, la matière triturée plus facile à, 
gréner, et la poudre confectionnée moins sujette à s'altérer. 

( TVofe du Traducteur. ) 
9 II se produit, en outre , du deutoxide d'azote et du gaz oxide de 

carhone. On a trouvé quelquefois le deutoi ide d'aaole p.irmi ces gaz, 
dans la proportion de 8,5 volumes sur m o , le gaz acide carbonique 
tu formant à lui seul euvirou ( iVbte du, Traducteur* ) 

ïouge.Cette combustion a lieu même dans le vide*, elle produit 
une émission très-abondante de gaz, dont le développement 
subit est la cause de tous les effets de la poudre. La com
bustion de cette substance résulte évidemment de la décoin-

Eosition du nitrate de potasse par le charbon et le soufre 1, 
es produits sont du gaz acide carbonique, du gaz azote, 

du gaz acide sulfureux et probablement au gaz acide hydro-
sulfurique*. Cruikshanks s'est assuré qu'il ne se forme pas 
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1 Les opinions sont partagées sur cç point ; mais en considérant 
que la température, d^ns la détonation de la pondre, excède de. 
beaucoup le drgré de la chaleur roueje , il e&C vraisemblable que l'eau, 
serait décomposée au moment de sa formation, si elle pouvait en eEte^ 
avnjr lisu. ( Note du Traducteur. ^ 

» Cruiksbanlis , ïïicholson's Jour. I V , 258. . 

sensiblement d'eau ». Ce qui reste après la combustion est de la 
potasse combinée avec une petite portion d'acide Carbonique, 
du sulfate de potasse, une très-petite proportion de sulfure 
de potasse et du charbon non-consumé a . Ce résidu attire 

Îiromptement l'humidité de l'air, et le sulfure qu'il contient 
e rend susceptible d'agir fortement sur les substances mé

talliques. 
Lorsqu'on mêle ensemble, dans un mortier un peu chaud , 

3 parties de nitrate de potasse, % parties de potasse et i 
partie de soufre; le tout préalablement desséché, il en ré-: 
suite un composé auquel on a donné le nom de poudre ful
minante. Si, après avoir mis un peu de cette poudre dans 
une cuiller de fer, ou la place sur des charbons ardens , ou 
si on la tient au-dessus de la flamme d'une bougie, la poudre 
se noircit par degrés ; et à la fin elle se fond ; au même instant 
elle fait explosion ayec un bruit très-considérable, et il se 
produit une forte impression sur le fond de la cuiller, comme 
si elle avait été violemment pressée de haut en bas. Cette com
bustion, soudaine et bruyante, est due à faction qu'exerce 
très-rapidement le soufre sur le nitrate de potasse.Par^'appli-
cation de la chaleur, le soufre et la potasse forment un sulfure 
qui est combustible à une température probablement plus 
basse que le soufre lui-même. Il y a dégagement instantané de 
gaz acide hydro-sulfurique, de gaz azote et peut-être aussi de 
gaz acide sulfureux. C'est à l'action subite de ces gaz sur 
l'air environnant que le bruit de l'explosion doit être attribué. 
Sa force dépend évidemment de la combustion de la totalité 
de la poudre dans le même instant, et c'est par la fusion préa-: 
Lble que la poudre a éprouvée avant son explosion, que la 
rapidité de cette déflagration complète est assurée; autrement 
les grains de la poudre brûlent successivement-

On appelle flux blanc, un mélange de parties égales de 
nitrate de potasse et de tartrate acide de potasse, dont on a, 
opéré la déflagration dans un creuset; ce n'est autre chose 
qu'un mélange de carbonate de potasse avec un peu de po-
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• Opnsc. I , i3 . 
' Rcrlhollut. 
* L'ergmau. I, i 3 ( 

tasse pure. On nommefiux noir, à raison de sa couleur, Je 
résidu de la déflagration produite de la même manière, de 
deux parties de tartrate acide de potasse et dune partie de 
nitrate de potasse. Ce résidu est simplement un mélange de 
charbon et de carbonate de potasse. 

Esp. 2 . Le procédé de Schéele pour obtenir le nitrite de a. M i r l i o . 

potasse, consiste à remplir une petite cornue de nitrate de 
potasse , et à la tenir ensuite chauffée au rouge pendant 
mie demi-heure. Lorsqu'on fa laissé refroidir, on trouve que 
Je nitrate qu'on y avait mis est passé à l'état de nitrite. Le 
nitrite de potasse est déliquescent à l'air et il exhale des 
vapeurs rouges d'acide nitreux , lorsqu'on verse dessus tout 
autre acide quelconque. 

ESP. 3 . Carbonate de potasse. Ce sel, connu des chi- 3. Cirbonit». 
pistes long-temps avant que Black en eût découvert la com
position, se désignait sous une grande variété de noms, sui
vant la manière dont il avait été préparé, et c'est ainsi qu'on 
l'appela nitre fixé , sel de tartre, alcali végétal, etc. Berg
man fut le premier qui en décrivit avec précision les pro
priétés, en 1774 Il y e n a deux sous-espèces ; savoir, le 
Carbonate et le bicarbonate. 

Sous-Esp. 1. Bicarbonate. On forme ce sel en saturant de P r é P B ™ t ; u » . 
la potasse par l'acide carbonique, ce à quoi on réussit le mieux 
en faisant passer du gaz acide carbonique dans une dissolu
tion de potasse jusqu'à ce qu'elle refuse d'en absorber davan
tage. La potasse du commerce est un carbonate de potasse 
impur. On peut la convertir en bicarbonate de potasse, en 
la distillant avec du carbonate d'ammoniaque solide*. Lors
que la potasse est ainsi saturée d'acide carbonique, elle aban
donne toujours delà silice. Pelletier a proposé cette saturation 
comme la meilleure méthode pour dépouiller la potasse de 
cette terre. 

Le bicarbonate de potassecristalli.se, suivant Bergman, en Propriétés, 
prismes quadrangulaires, terminés à leurs sommets par deux 
Triangles renversés en forme de toît de maison 3 . Les cris
taux de ce sel, obtenus par Pelletier, étaient de prismes té
traèdres rhoinboïdaux, à sommets dièdres, et offrant dans la 
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Acide. . . 4 3 5 . . . 4 3 6 . . . 4 6 , 1 9 ' . . . 47,83» 
Base.. . 4° . 41 • · . 53,8i . . . 52,17 
Eau . . . . 17 . . . . J 6 

100 100 

Les cristaux de ce sel contiennent précisément 1 A T O M E 

d'eau; de sorte qu'ils consistent en 

Sel anhydre 9 ' i ° 9 
Eau 8,91 

100,00 

H È P I R A T I O N . Sous-Esp. 2. Carbonate. C'est dans cet état que se trouve 
toujours la potasse du commerce; mais sa pureté est altérée 
par son mélange avec d'autres substances. On peut se pro-

• Ann. de Chim. X V , 2g. 
1 Hassenfratz, Ann. de Chim. X X V I I I , 1 2 . 
* Bergman. I , i3 . 
* Pelletier. 
5 Kïrwan , Nirholson's quarto Jour. I i i , 3 I 5 . 
* Pelletier, Ann. de Chim. X V , 35. 
i Berard, Ann de Chim. L X X l , 6 g . 
* Composition theurétique. 

cristal complet huit faces; savoir: deux hexagones et deux 
rectangles pour le prisme; quatre rhombes pour les pyrami
des *. Sa saveur est alcaline, mais sans causticité; il verdit 
encore les couleurs bleues végétales. Sa pesanteur spécifique 
est de 2,012 '. Il est soluble dans environ quatre fois son 
poids d'eau , à la température ordinaire de l'atmosphère 3 . 
L'eau bouillante en dissout les o,833 de son poids + . L'alcool 
n'en peut prendre, même à chaud, qu'environ les 0,0008. 
Pelletier a observé que, pendant la dissolution de ce sel cris
tallisé dans l'eau bouillante, il se dégage des bulles de gaz 
acide carbonique. Ce carbonate de potasse cristallisé ne s'al
tère point à l'air. Il perd au feu sou eau de cristallisation, et 
une portion de son acide; mais il n'est pas complètement dé
composé. 

Les parties constituantes de ce sel sont, d'après les ana
lyses les plus exactes qui en aient été faites, dans les pro
portions suivantes : 

Composition. 
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La potasse du commerce est toujours à l'état d'un carbo- c o m p o s W o D 

nate; mais elle contient aussi plusieurs substances étrangères d e l a
 p ° » a s * d A 

, . J 7 1 L ' y * c o m m e r c e . 

qui rendent très-variable la proportion d alcali, kirwan proposa 
une méthode ingénieuse pour en reconnaître la quantité dans 
un échantillon quelconque, parla propriétéqu'il a de précipiter 
l'alumine de l'alun. Vauquelin a indiqué depuis un mo\en 
d'essai encore plus simple. Ce moyen consiste à déterminer 
la quantité d'acide nitrique d'une densité connue nécessaire 
pour saturer un poids donné du sel *. On voit, par les expé
riences de Vauquelin 3 , que les différentes espèces de potasse 
du commerce le plus généralement connues, sont composées 
ainsi qu'il suit, savoir : 

1 Wol las lon , on superacid and subacid Salts. Phil. Trans. 1808. 
3 Ann. de Chim. X L , 2 ^ 3 . 

Ibid, 

C U R E R L E carbonate pur en chauffant au rouge dans un vais
seau d'argent ou de platine, le bica'fionate neutre préparé 
parle procédé précédemment décrit. Une portion de l'acide 
carbonique se dégage. Le carbonate, ainsi obtenu, A une sa
veur alcaline plus forte et agit avec plus d'énergie que le car
bonate sur les substances animales et végétales. Exposé À 
l'air, il y devient promptement déliquescent et se résout en 
un liquide d'une consistance huileuse. Il n'absorbe pas sen
siblement l'acide carbonique de l'atmosphère. Ou ne peut en
lever à ce sel son excès d'alcali, en le traitant avec l'alcool. 
Le docteur Wollaston A fait voir que ce sel contient exacte
ment la moitié de l'acide qui existe dans le carbonate de po
tasse 1 , d'où il suit qu'il est composé de 

Acide carbonique. . . . 2 , 7 5 . . . 100 

Potasse 6 , 0 0 . . . 218,18 

Il paraît résulter des expériences de Berard que ce sel, 
séché doucement de manière à le rendre solide, est composé 
de 1 atome de sel anhydre -+- 2 atomes d'eau, ou, en poids, 
de 

Sel anhydre . . . . 7 9 ) 4 
E A U 20 ,6 
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Idem 
d'Amérique. 8 5 ; i 5 4 20 2 , ] 9 

Perlasse 
d'Amérique. 

1 
7 5 i 80 4 6 3o8 1 l52 

1 
! Potasse 
1 de Trêves. 

720 i 6 5 44 24 '99 1 l5a 

i 
Idem 

de Danteick. 
6o3 l52 i 4 79 3o4 115s 

Idem' 
des Vosges. 

1 

444 i48 5 io 34 3o4 i 4 4 ° 

R.LC Esp. 4- Borate de potasse. Ce sel, que Baron forma le 
premier, est très-peu connu. On peut l'obtenir en calcinant 
un mélange d'acide borique et de nitrate de potasse. La cha
leur dégage l'acide nitrique et laisse une masse saline blanche 
qui étant dissoute dans l'eau, donne des cristaux de borate 
de potasse, en prismes à quatre pans. Ce sel peut se com
biner avec un excès de base, et former ainsi un sous-borate 
de potasse. D'après les expériences de Wenzel , le borate 
de potasse est composé de * 

V 

Acide 100 
Base 3 ci 

* V e r w a n d l s c h a f t , p . 2 2 8 . 
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Les parties constituantes du borate pur doivent être de 

Acide borique 2 , 8 7 5 . . . 100 
Potasse 6 . . . 208,5 

Ces parties seraient, pour le biborate de potasse, de 

Acide bor ique . . . 2,875 x 3. . . 100 
Potasse 6" . . . iozJ,25 

D'où il suit évidemment que l'analyse de Wenzel est très-
erronée. Berzelius essaya de déterminer, par expérience, 
la composition de ce sel, mais il ne put y réussir. 

Esp. 5. Silicate de potasse. Ce sel est le composé, an-s. silicitc. 
ciennement connu des chimistes sous la dénomination de li
queur des cailloux. Ou peut le former en faisant fondre 
trois parties de potasse eu poids avec une partie de silice. 
11 en résulte un liquide transparent, incolore, qui, par le re
froidissement, se congèle en verre. Ce verre est soluble 
dans l'eau, et sa dissolution, incolore, s'appèle liqueur des 
cailloux. 

La silice parait être susceptible de s'unir à la potasse dans 
un grand nombre de proportions. Le verre peut être consi
déré comme étant un sursilicate de potasse, dans lequel la 
silice entre en proportion très-considérable. 

Esp. 6 . Phosphate de potasse. 11 y a trois sous-espèces de 6 ' Ph°»p̂ :« 
ce sel, savoir : le phosphate, le biphosphate et le sous phos
phate de potasse. 

SOUS-ESP. 1. Phosphate de potasse. On peut préparer 
ce sel en ajoutant du carbonate dépotasse à de l'acide phos-
pliorique chaud, jusqu'à ce que la dissolution cesse de pro
duire aucun effet sur les couleurs bleues végétales. Lors
que'cette dissolution, suffisamment concentrée, est aban
donnée à elle-même dans un heu sec, il s'y dépose par degrés 
du phosphate de potasse en petits cristaux transparens. Ces 
cristaux sont des prismes à quatre pans, terminés par des 
pyramides tétraèdres. Les côtés des prismes sont tous égaux, 
et ses angles sont droits. Quelquefois le prisme interposé 
manque, de sorte que les cristaux ont la forme de petits oc
taèdres. Ce sel a une saveur fraîche et un*peu urineuse ; 
niais celte saveur n'est ni forte ni désagréable. Ce phos~ 
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* Husseufralz, Ann. de Chim. X X V I I I , ia . 

phate ne s'altère point à l'air, il ne contient point d'eau de 
cristallisation. Il est très-soluble dans l'eau, et chauffé au 
rouge, il se fond en un liquide. Il est composé de 

Acide phosphorique.. . 4 , 5 . . . . . 1 0 0 

Potasse G i 33 ,3 

Sous-Esp. 2 . Biphosphate. Ce sel est aisément produit 
en dissolvant le phosphate neutre dans l'acide phosphorique 
jusqu'à saturation. Il cristallise difficilement en prismes striés ; 
il affecte plus aisément la forme d'une gelée, et lorsque 
l'évaporation est poussée plus loin, il se dessèche entière
ment. La pesanteur spécifique de ce sel, lorsqu'il est sec, est 
de 2 , 8 5 1 6 *. Il est extrêmement soluble dans l'eau. Lorsqu'il 
est sec, il attire promptement l'humidité de l'atmosphère, et 
s'y résout en un liquide visqueux. Chauffé il éprouve d'abord 
la fusion aqueuse; il laisse alors son eau de cristallisation 
s'évaporer, et il finit par se dessécher. A une haute tempé
rature, il se fond en un verre transparent, qui redevieut 
déliquescent à l'air. 

Sous ESP. 3. Sous-phosphate. Ce sel se prépare en sou
mettant à l'action d'une forte chaleur, dans un creuset de 
platine, un mélange de phosphate de potasse et de potasse 
pure. On obtient ainsi une substance blanche qui est le sous-
pliosphate. On peut se le procurer aussi en faisant bouillir 
un sur-phosphate alcalin quelconque dans une dissolution de 
potasse. Il se précipite une poudre blanche qui est le spus-
phosphute de potasse qu'on voulait obtenir: c'est ainsi que 
Margraff le préparait. 

Le phosphate de potasse est insipide et insoluble dans 
l'eau froide; mais il se dissout dans l'eau chaude, et se préci
pite, par refroidissement, dans cette dissolution, en une pou
dre graveleuse. Ce sel est extrêmementfusible;au chalumeau, 
il se forme en une suite de grains transparens qui deviennent 
opaques en se refroidissant. 11 se dissout dans les acides ni
trique, hydrocblorique et phosphorique; les dissolutions sont 
épaisses et glutineuses. Elles précipitent par les alcalis, lors
qu'elles sont concentrées; mais cet effet n'a pas lieu si elles 
sont suffisamment étendues. 
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i oo * 

Sa véritable constitution doit étre'de 

Acide 4,5 Ï O O 
Potasse 6 x 2 = i a aG6,6 

Ce sel a la propriété de se combiner avec la chaux et de 
former ainsi un sel triple insoluble. 

E S P . 7 . Phosphite de potasse. On n'a point encore exa
miné ce sel dans son état de pureté. 

E S P . H. Hypopliosphite de potasse. Ce sel est très-solu- H y p J" t ^ 
Lie dans l'eau. Il est plus déliquescent que l'hydrocblorate 
de chaux. 11 se dissout dans l'alcool en toutes proportions. 
Exposé à l'air, il en absorbe par degrés l'oxigène et devient 
acide. Etant chauffé, il donne du gaz hydrogène phosphore 
et du phosphore; il reste une certaine quantité d'acide phos-
phorique à l'état d'union avec la potasse 

E S P . g. Sulfate de potasse. Il y a deux sous-espèces de s ĝ. 
ce sel; la première est le sulfate neutre, et l'autre un bisul- de patine, 
fa te. 

Sous-Esp. r. Sulfate. On prépare ce sel en saturant 
par l'acide sulfurique de la potasse étendue d'eau, et en 
évaporant doucement la dissolution jusqu'à ce qu'il s'y forme 
des cristaux. Ce sulfate semble être un des sels le plus an
ciennement connus des chimistes. Il a reçu autant de noms 
divers qu'on a trouvé de différentes manières de le pré
parer, ou qu'il a plu au manipulateur de l'appeler. Quelques-
unes de ces dénominations furent celles de specifïcum pur-
gans j nitrum fiscum , arcanum duplication , panacea. 
holsatica , sel de Duobus, selpoly ehreste de glaser, etc. 
Mais il était le plus habituellement connu sous le nom de 
tartre vitriolé, jusqu'à l'époque où les chimistes français 
fondèrent leur nouvelle nomenclature, en 1787. C'est alors 

1 Sur Ja Végète, p. 3 n . 
• Dulocg , Aan. de Chim. et Phys. I I , 14a. 

Ce sel est composé, suivant l'analyse de Saussure jeune, 
de 

Acide 35 
Base 65 
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1 Bergman l'appela alcali ve'gc'tal -vitriole'; et Morvcau , vitriol de 
potasse. 

* Shaw's Boyle. I , G J. 
5 Chemistry, p . 2(35. 
4 Ann. de Chim. X X V I I I , i s . 
! Chemical Essays. V , (¡7. 
Q Bergman. I , l35 . 
1. Wenzel 's Ycrwandsr.haft, p . j i o . 

qu'ils l'appelèrent sulfate de potasse La découverte du 
sulfate de potasse, ou peut-être,du bisulfate, est due à l'exa
men qu'on fit de ce qui restait dans la cornue, après avoir 
préparé l'acide nitrique, par la distillation d'un mélange d'a
cide sulfurique et de nitrate de potasse. C'était le sel obtenu 
de ce résidu, qu'on appela panacea duplicata O U arcanum 
duplication. Leduc.de llols-tein acheta,vers l'an 1 (j63 ; moyen
nant 5oo dollars, le procédé de la préparation de ce sel, 
comme remède dans les lièvres, la pierre et le scorbut 

F r n p r i a o s ; Lorsque la dissolution du sulfate de potasse est suffisam
ment étendue, elle donne, par l'évaporation, des cristaux 
en pyramides hexaèdres, ou en prismes très-courts à 6 pans^ 
terminés par une ou un plus grand nombre de pyramides à 
6 faces; mais la forme de ces cristaux varie beaucoup, sui j 

vant le plus ou moins de soin qu'où a mis à en opérer la pro
duction. 

Ce sulfate a une saveur amêre très-désagréable. Sa pe
santeur spécifique est, suivant Wallerius, de 2.298 
Hassenfratz la porte L 2,4073 4 etWatson à 2,636 5 . A la 
température de 1 6 0 centigrades, il lui faut 16 fois son poids 
d'eau pour le dissoudre, et il n'exige que 5 fois son poids 
de ce liquide bouillant e . Lorsqu'on le tient en ébullition dans 
l'eau, elle en dissout les 0,24*, ou à-peu-près un quart de 
son poids r . 

Le sulfate de potasse ne s'altère point à l'air. Mis sur des 
charbons ardens, il décrépite, mais sans éprouver aucun 
autre changement dans sa nature. Chauffé au rouge, il se 
fond et perd un et demi pour cent de son poids. 11 est quel
quefois lumineux dans l'obscurité, ainsi que l'a observé 
M. Giobert. 

composition; La composition de ce sulfate est, d'après les analyses Ici 
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1 Pcrafrt , Ann. de Chim. LXXÏ , ^7· 
' Kirwan , NichaUon's , qnsrto Jour. I II , 3 i 5 ; 
3 Wenzcl , Yerwandschai't, p . 5/{-
* Mon analyse. 
5 Bencl ins . Ann. de Chim. L X X V I I , 3$. 
* Composition theorétique. 
» Link, Octl's Annals , 1796, 1 , 26. 
1 On superycid and subacid saks. Phil. Trans. i 8 o î . 
' L ink, CreU's Aimais , 17961 I , '¿9. 

I L 3 i 

plus exactes qui en aient été publiées jusqu'à présent, ainsi 
qu'il suit, savoir : 

Acide. 42 ,76' 45,2* 4 3 , 3 5
 4 5 , 7 2 * 4 7 , 1 ' 4^,4G f i 

Base.. 57,34 54,8 54,7 54, 3 8 52,9 54,54 

100,00 100,0 100,0 100,00 100,0 100,00 

Le sulfate de potasse ne contient point d'eau de cristal
lisation. 

SOUS-ESP. a. Bisulfate. Ce sel peut s'obtenir en chauffant 
Un mélange de trois parties de sulfate de potasse et d'une 
partie d'acide sulfueique. Ce fut Rouelle l'aîné, qui le dis
tingua le premier du sulfate. 

Ce sel cristallise ordinairement en longues aiguilles déliées ; 
mais on peut l'obtenir en prismes à 6 pans. Sa saveur est 
acre. Il rougit les couleurs bleues végétales. Il est soluble! 
dans cinq parties d'eau, à la température de i6°cen t ig . 7 ; 
il s'altère à peine à l'air. Lorsqu'il est chauffé, il se fond 
Hisément et prend une apparence huileuse ; mais en se refroi
dissant, il redevient tout aussi blanc qu'il pouvait l'être. Par 
une chaleur très-forte et continuée pendant long-temps i 

l'excès de son acide est séparé, et il est transformé en Sul
fate. Le docteur Wollaston a fait voir que ce sel contient 
exactement deux fois autant d'acide que le sulfate 8 . 

Esp. 10. Sulfate ammoniaco de potasse. Ce sel, que 
Link décrivit le premier, peut s'obtenir en saturant le sur
sulfate de potasse par l'ammoniaque. Les cristaux sont des 
lames brillantes, d'une saveur amère^ et qui ne s'altèrent point 
à l'air. Us sont composés de 

60 Sulfate de potasse. 
4o Sulfate d'ammoniaque; 

100 9 . 

ESP. 1 1 . Sulfite de potasse. Berthollet, Fonrcroy et Vau-,,. 
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que-lin, sont les premiers chimistes qui aient donné une des* 

cript ion exacte de ce se l , que Stahl avait d é c o u v e r t , et q u i , 

en c o n s é q u e n c e , était anciennement connu sous le nom de 

sel sulfureux de Stahl. Ou peut le p r é p a r e r en faisant passer 

de l'acide sulfureux dans une dissolution saturée de carbo

nate de potasse , jusqu'à ce que toute e f f ervescence ait cessé. 

La liqueur s'échauffe , et elle cristallise par refroidissement *. 

Propriétés. Jjt,s cristaux de c e sel sont b lancs , transparens et sous la 
forme de lames rhomboïdales . Sa cristallisation présente 

souvent de petites a igui l les , d ivergeant d'un centre c o m 

mun *. Sa pesanteur spécif ique est de i , 5 8 6 *. 11 a une saveur 

pénétrante et su l fureuse . Il est soluble dans son propre p o i d s 

d'eau à la température ordinaire de l 'a tmosphère; maisil se dis

sout en b e a u c o u p plus grande quantité dans l'eau bouil lante. 

Il change à peiue d'apparence à l'air. 11 y p e r d environ d e u x 

Î>onr cent de son poids , et alors il est p e u - à - p e u , mais très -

entement , transformé en sulfate d é p o t a s s e . Exposé à u n e 

chaleur s o u d a i n e , il d é c r é p i t e , il p e r d son eau de cristalli

sation et une port ion de son acide. Il se dégage alors une 

Certaine quantité de soufre de l'acide res tant , et le rés idu 

est du sulfate de potasse , a v e c un léger excès d'alcali. L 'acide 

nitrique conver t i t ce sulfite en sulfate de potasse , en lui four

nissant de l 'oxigène. Le chlore produit le m ê m e e f fe t , niais 

imparfa i tement , p a r c e qu'il en sépare une port ion de son 

ac ide sans altération. 

Le sulfite d é p o t a s s e d é c o m p o s e les ox ides d'or, d'argent 

et de mercure , le deutox ide de p l o m b , le perox ide de man

ganèse et le deutoxide de fer . Si, après l'avoir fait bouillir 

dans l'eau a v e c le tr itoxide de fer ou le deutoxide d'arse
nic, on y ajoute un a c i d e , il se produit un préc ipi té qui con

siste dans ces oxides unis à un peu de soufre; le sel est 

conver t i en sulfate ; et, en même- temps , il se dégage de l'acide 

bydro-sulfurique. 

Le sulfite de potasse est composé de 

Acide s u l f u r e u x . . . . 4 . . . . 4o. . . . loo 
Potasse 6 . . . . 6 o . . . . i5o 

« Tourcroy et Vauquelin , ISicliolson's Journ. I , 3 iJ . 
» Ibid. 
* HassenfraU , Atin. de, Cbim. X X V H I , «a. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SEIS DE POTASSE. 4^3 

EsP- 1 2 . Arseniate de potasse. Ce sel comprend deux i » . Anculiie 

sons-espèces, l'arseniate neutre et le binarseniate. 
Sois-Esp. i . Arseniate. L'acide arsenique, lorsqu'il est 

saturé par la potasse, donne naissance à un sel iucrislalli-
sable, déliquescent à l'air, qui verdit le sirop de violettes, 
mais qui n'altère pas la teinture de tournesol. Chauffé dans 
un creuset d'argile, il est en partie converti en un verre blanc, 
et transformé en partie en un sur-arseniate de potasse. En 
distillant, dans une cornue, un mélange de ce sel avec le hui
tième de son poids de charbon en poudre, il se boursouffle , 
et bouillonne fortement; ce qui provient évidemment du dé
gagement du gaz acide carbonique; et en même-temps, il se 
sublime de l'arsenic. 11 ne reste dans la cornue que du carbo
nate de potasse et du charbon. 

Sous-Esp. 2 . Binarseniate. Ce sel porta pendant long
temps le nom de sel arsenical neutre de Jllacquer, parce 
que ce fut ce chimiste qui le forma le premier. 11 l'obtint en 
distillant, à la cornue, un mélange de parties égales de deu-
toxide d'arsenic et de nitrate de potasse; en dissolvant en
suite, dans de l'eau chaude la masse blanche saline qui 
restait dans la cornue après la distillation, et en évaporant 
convenablement la liqueur filtrée , elle donnait de beaux cris
taux transparens de binarseniate 

Sebéele reconnut, le premier, la composition de ce sel, 
après avoir découvert qu'on le produisait, en ajoutant de 
l'acide arsenique à une dissolution d'arseniate de potasse, 
jusqu'à ce que cette dissolution cessât d'altérer la couleur du 
sirop de violettes. Elle rougit alors la teinture de tournesol 
et donne, par l'évaporation, de beaux cristaux du sel 
neutre de JVIacquer. 

Ce sel cristallise en prismes à 4 pans, terminés par des 
pyramides tétraèdres, dont les arêtes correspondent à celles 
du prisme. 11 est soluble dans l'eau, et il rougit les couleurs 
bleues végétales. Ce sel n'est pas décomposé par les sels à 
bases de chaux ou de magnésie, comme cela a heu avec 
l'arseniate de potasse *. 

Esp. l 3 . Arsenite de potasse. C'est un liquide visqueux , 
de couleur jaune, qui ne cristallise pas. On le forme, en sa-

' M ™ . Par. i?46 et 
* Mac^ucr et Scheele. 
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* Bericl ius, Nvchohon'î Journ. X X X V , 38. 

tarant une dissolution de potasse par l'acide arscnieux. 
ESP. I4- Antimoniate de potasse. Ce sel se prépare en 

t u n o M 1 ' exposant un mélange d'une partie d'antimoine en pondre, et 
six parties de nitrate de potasse, à la chaleur la plus forte 
qu'il puisse supporter sans entrer en fusion. On le réduit 
alors en poudre, et on le lave avec de l'eau froide jusqu'à ce 
que tout l'alcali et le nitrate de potasse soient dissous; il reste, 
alors, l'anlimoniate de potasse. C'est une poudre blanche, 
d'une saveur acre et légèrement métallique. Elle se dissout à 
peine dans l'eau froide, mais facilement dans ce liquide 
bouillant. Cette dissolution ne laisse rien déposer par le 
refroidissement. Lorsqu'elle a été évaporée jusqu'à consis
tance de sirop, elle donne une poudre blanche grenue, très-
légère. Si cette évaporation de la dissolution est poussée 
jusqu'à consistance de miel, elle se congèle en totalité par 
le refroidissement en une croûte demi-transparente , flexible. 
Evaporée à siccile, elle laisse un émail blanc, qui est cassant 
et fendillé en tous sens. Ce sel contient onze et demi pour 
cent d'eau. Il ne se décompose que très-difficilement. I l est. 
formé, d'après les expériences de Berzclius, de 

Acide antimonique 7 9 i 2 1 0 0 

Potasse . . . . 20,8 26 

Il résulte de cette analyse, que ce sel est un tritantimo-
niate,ou un composé du 3 atomes d'acide avec un atome 
de potasse *. 

E S P . I 5 . Antimonite de potasse. Berzelius forma ce 
sel en faisant fondre ensemble du deutoxide d'antimoine et 
de la potasse caustique. On enlève alors la potasse par des 
lavages à l'eau froide, et la poudre qui reste est dissoute 
dans l'eau bouillante. En évaporant cette eau, elle donne le 
sel à l'état de pureté. Ses propriétés ressemblent beaucoup 
à celles de l'anlimoniate de potasse. Il est composé, suivant 
l'analyse de Berzelius, de 

Acide antimonieux J^fi 100 
Potasse 23,4 3o,55 

Ce résultat se concilie, à-peu-près, avec la supposition, 
que le sel est formé de 1 atome acide -+- 1 atome potasse, 
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• Tîerzclios, TVicholson's Journ. X X X V , 44-
* Ann. de (jhim. T.XX, 70 . 
9 Armais of Philosopha, IV , 4^5. 
* Klaproih, Ann. de Chim. Y I U , 106. 

s! le poids d'un atome d'acide antimonieux est, ainsi que 
nous l'avons déjà trouvé , de 20,870 

ESP. 1 6 . Chromate de potasse. Ce sel n'a encore été exa- >6- C h r o m i t » . 

miné, jusqu'à présent, que par Vauquelin 1 et John 3 . Il y 
en a deux sous-espèces : la première est le chromate neutre, 
d'un jaune citron, qui cristallise en petits prismes. Lorsque 
ce chromate est chauffé, sa couleur passe au rouge ; mais par 
le refroidissement, sa couleur naturelle est reproduite. La 
seconde sous-espèce est le bichromate, dont la couleur 
est d'un jaune orangé, et qui cristallise en beaux pri->mes. 

ESP. 17. JMolybdate de potasse. On peut former ce sel, 1 7 . M o i y t d » t t . 

ou par l'union directe de son acide avec la base, ou bien, 
en chauffant dans un creuset un mélange de deux parties 
de nitrate de potasse et d'une partie d'acide molybdique, et 
en lessivant ensuite la masse obtenue. La dissolution cristal
lise par évaporation, en petites lames rhomboïdales insérées 
les unes dans les autres. Ces cristaux sont clairs, ayant une 
saveur métallique. Chaulfés au chalumeau sur un charbon , 
ils se fondent sans se boursouffler et se convertissent en pe
tits globules, qui sont promptement absorbés par le charbon. 
Lorsqu'on les fond avec un mélange de phosphate de soude 
«t d'ammoniaque (ou sel microcosuiique], ils donnent à ce 
mélange une teinte verte. L ' eau chaude dissout complète
ment ces cristaux, et 1 hydrocyanate de potasse précipite 
celte dissolution en brun rougeâtre 4 . Tous les acides forts 
séparent l'acide molybdique du molybdate de potasse, dans 
les dissolutions de ce sel. 

ESP. 18. Tungstate de potasse. La potasse dissout l'oxide 1 8- T i m r t a » 

de tungstène. En mettant de cet oxide dans une dissolution de 
potasse ou de carbonate de potasse , on en obtient', en l'éva
porant, le tungstate de potasse, qui se précipite à l'état d'une 
poudre blanche. Cette dissolution de l'oxide de tungstène dans 
la potasse ou le carbonate de potasse, retenant toujours un 
excès de potasse, elle refuse de dissoudre l'oxide jusqu'à ce 
que l'alcali ait été neutralisé complètement. 

Le tungstate de potasse a une saveur métallique et caus-
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1 Vauqurlln etTïeclit , Jour, des M i n . , n.° rr), p . 1 0 . 
1 Hat.chott's nnalysis of a minerai from nortli America, Phil, 

Trans. 18112. 
* Fliaii. Lib. XXIII , proemium. 

tique. TI est sol utile dans l'eau, et devient très promptement 
déliquescent à l'air. Sa dissolution dans l'eau est décomposée 
par tons les acides : ils y occasionnent un précipité composé 
de l'oxide, de potasse, et de l'acide employé. Ce précipité ou 
sel triple est l'acide molybdique de S c h é e l e 1 . 

Esp.iCj. Nitro-tungstate de potasse.Ces tungstates peuvent 
se combiner aven un certain nombre d'acides, et former avec 
eux une espèce particulière de sels neutres qui n'ont pas été 
examinés, si ce n'est le tungstate nitrate de potasse , qui est 
le sel primitivement décrit par Schéele , sous le nom d'acide 
de tungstène. 

Ce sel s'obtient sous la forme d'une poudre blanche. II a 
une saveur acide et arnère; il rougit l'infusion de tournesol, 
et il exige 2 0 parties d'eau bouillante pour se dissoudre. D e -
luyart remarqua le premier que c'est un composé d'acide 
nitrique , d'oxide de tungstène , et de potasse. 

Esp. 2 0 . Columbate de potasse. En faisant bouillir de 
l'acide columbique avec une dissolution de potasse , une 
portion de cet acide est dissoute, et la liqueur donne, par 
évaporation, un sel blanc, éclatant, sous la forme d'écaillés, 
ayant beaucoup de ressemblance avec l'acide borique. La 
saveur de ce sel est acre et désagréable. Il ne s'altère point' 
à l'air. L'eau froide ne le dissout qu'en très-petite quantité, 
mais la dissolution est incolore et permanente. L'acide est 
précipité à l'état d'une poudre blanche par l'acide nitrique, 
et autres acides' . 

ESP. a i . Acétate de potasse. On a supposé , mais vraisem
blablement sans aucun fondement, que Pline avait eu con
naissance de ce se l , parce qu'il recommande un mélange de 
vinaigre et de cendres gravélées, comme moyen curatif d'une 
espèce particulière de tumeur 3 . Raymond Lulle est le pre
mier qui ait décrit ce sel d'une manière claire et précise. Il a 
reçu un grand nombre de noms, comme par exemple ceux 
d'arcanunl tartan, terre foliée secrète du tartre, sel es
sentiel du vin, tartre régénéré , sel diurétique, sel digestif 
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• Figuier, A D Q . de Chim. L X X X V I , 44-
9 Spietmaim, 

* Proust. Aun. de Chim. X L I l , 3.3 ï . 

i Ann. de Chim. L X I , m . 

de Sylvius. On prépare ordinairement ce sel en faisant dis
soudre du carbonate de potasse dans du vinaigre distillé, et 
en évaporant ensuite à une douce chaleur cette dissolution 
jusqu'à siccilé. Lorsque la dissolution a été évaporée à un 
certain point, comme du quart aux trois quarts, on la filtre 
à travers un charbon animal, pourvu qu'on ait eu soin d'em
ployer du vinaigre distillé pour la préparation de ce sel 1 . 
Par ce procédé, on l'obtient en belles lames blanches. On 
peut aussi, par une évaporation convenablement ménagée, 
se le procurer en cristaux prismatiques réguliers. Ce sel a 
une saveur chaude acerbe, ioa parties d'eau, à la tempéra
ture de i6° centigrades, peuvent en dissoudre 100 parties 1 . 
Il devient humide à l'air ; mais les cristaux y éprouvent à 
peine aucun changement, lorsqu'ils ont été obtenus par une 
évaporation spontanée. Lorsque ce sel est chauffé, il se fond 
aisément, et à une température élevée, son acide est décom
posé. Il passe dans le récipient une liqueur , qui contient 
quelquefois une portion considérable d'ammoniaque et d'acide 
hydiocyanique. Le résidu, dans la cornue, consiste en un 
mélange de charbon, de carbonate et hydmcyanafe de po
tasse 3 . La présence de l'ammoniaque et de l'acide hydrocya-
nique dans les produits de la distillation de l'acétate de po
tasse , porta Proust à considérer l'azote comme étant une des 
parties constituantes de l'acide acétique; mais Trommsdorf 
et Proust lui-même, ont reconnu depuis, qu'il ne se trouvait 
ni ammoniaque ni acide hvdrocvaniquc dans les produits de 
l'acétate de potasse pur 4 . Lorsqu'on distille Tacétate de po
tasse avec le deuloxide d'arsenic, il s'en exbale, suivant 
Cadet, une fumée blanche, d'une odeur fétide et sufforante, 
qui s'enflamme spontanément lorsqu'elle a le contact de l'air. 

On a indiqué , dans la table qui suit, les proportions des 
parties constituantes de l 'acét3te de potasse , telles qu'elles 
ont été établies d'après les expériences faites jusqu'à présent 
sur ce sel» 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 Higgins on ar.rtous arkl , p. 8. 
3. Riclitet', Statique chimiqtiî-. I , i36\ 
3 Wenze l , V ei-wandtsçhaft. I , p . 14^7• 
4 Composition théorétique. 
* BucholZj Ann. deÇhim. LXXXIV, 3 I I . 

Composi t ion . A c i d e . . . 3 8 , 5 " . . 4 7 , 9 8 " . . 4 g , 8 3 3 . . S i , 5 a * 

B a s e . . . . 6 i , 5 . . . 5 2 , 0 2 . . . 5 o , i 5 . . . 48 ,48 

100,0 j.00,00 100,00 100,00 

« a . E e u i o a t e . Esp. 2 2 . Benzoate de potasse. Il y a deux sous-espèces 
de ce sel. i. Le benzoate neutre, qui affecte, en cristallisant, 
ia forme de plumes. Ce sel a une saveur acerbe et salée; il 
est très-soluble dans l'eau, et déliquescent à l'air, a. Le bir 
benzoate : il cristallise en petites lames et en aiguilles, qui 
exigent dix fois leur poids d'eau froide pour se dissoudre. 11 
rougit {es couleurs bleues végétales, et sa saveur est acide 
et sucrée. Lorsqu'il est chauflé au rouge, une partie de l'acide 
se sublime sans avoir éprouvé de décomposition, maïs il s'eu 
détruit également une partie. 11 se forme une huile empyreu-
malique , et il reste du charbon mêlé de carbonate de 
potasse 5 . 

A Succinaie . Esp. a3 . Succinatc de potasse. Ce sel cristallise, suivant 
Léonardi et Stockai', en prismes à trois pans; sa saveur est 
auière et salée. 11 est très-soluble dans l'eau, et déliquescent 
à l'air. Exposé à la chaleur, il décrépite et se fond, et une 
forte chaleur le décompose. 

ESP. r>.\. Moroxylate de potasse. Inconnu. 
25- Esp. 25- Campkorate de potasse. On prépare ce sel en 

dissolvant dans 1 eau du carbonate de potasse, et en saturant 
la dissolution avec l'acide camphoriqué. Lorsque toute effer
vescence a cessé , on fait évaporer la liqueur jusqu'à consis
tance d'un syrop liquide; il s'y dépose , par refroidissement, 
des cristaux de çampliurate de potasse. Ce campborate est 
blanc et transparent. Ses cristaux sont des hexagdnes régu
liers. Sa saveur est un peu amère et légèrement aromatique. 

L'eau, à la température de 1 6 0 centigrades, ne dissout 
qu'un centième de son poids de ce sel ; elle en prend les o , 2 F J 

lorsqu'elle est bouillante. Le camphorate de potasse se dissout 
dans l'alcool, et cette dissolution brûle avec une flamme bleue. 
Ce sel, exposé à un air humide, perd en partie sa transpa-
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' Und. XXIII, 5i 
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rcnce ; mais à un air sec , il n'éprouve aucun changement. 
Lorsqu'il est chauffé, il fond, se hoursouffle, et l'acide est 
volatilisé en une fumée épaisse qui a une odeur aromatique. 
Au chalumeau, il brûle avec une flamme bleue, et la potasse 
reste à l'état de pureté ' . 

Esp. 26'. Solétate de potasse. Ce sel a été décrit p. 166 
de ce volume. 

Esp. 27. Subérate de potasse. Il faut, pour préparer ce »7- suhé i , . 
sel, employer le carbonate de potasse cristallisé. En versant 
de l'acide subérique dans une dissolution de ce carbonate , il 
s'y forme, par l'évaporation, des cristaux en prismes à quatre 
pans inégaux. Sa saveur est amère et un peu salée. Il rougit 
les couleurs bleues végétales ; il est très-soluble dans l'eau. 
Par l'action de la chaleur, il se fond, et son acide finit par 
être volatilisé*. 

Esp. 28. Oxalate de potasse. Ce sel comprend trois sous-28. o«»uie 

espèces , l'oxalate , le binoxalate et le quadroxalate. 

S o u s - E s p . i . Oxalate. Ce sel est aisément formé en dis
solvant de la potasse dans de l'acide oxalique; mais cette 
dissolution ne cristallise facilement qu'autant qu'elle contient 
un léger excès, soit d'acide, soit de base. Une dissolution, 
formée de deux parties de carbonate de potasse et d'une 
partie de l'acide, cristallise en prismes hexaèdres, qui res
semblent aux cristaux d'acide oxalique. Ces cristaux tombent 
en poussière lorsqu'ils sont chauffés; ils verdissent le papier 
de tournesol , mais ils rougissent cette teinture végétale, 
ainsi que le sirop de violettes 3. 

Lorsque l'oxalate de potasse est à l'état de sel neutre, il 
cristallise en rhomboïdes applatis, ordinairement terminés 
par des sommets dièdres. Les arêtes du prisme sout le plus 
souvent renfoncées. Sa saveur est fraîche et amère. A la tem
pérature de io°cent igrades , 100 parties d'eau dissolveut45 
parties du sel. Lorsqu'après l'avoir fait sécher au bain de 
sable, ou le place dans un lieu humide, il absorbe un peu. 
d'humidité de l'atmosphère. 

Sous-Esp. 2 . Binoxalate. Ce sel existe tout formé dans 
Yozalis acetosella ou oseille sauvage, et dans le rumex 
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* Rome de Lîslc. 
3 D'après l'analyse rie Vogel de "Bareni]], i) contient 1 2 , 6 3 pour 

7 0 0 d'eau. Les cristaux sont, donc un compose' de 1 atome de binoxa
late anhydre et de deux atomes d'eau. 

acetosa. On l'en extrait en grandes quantités dans quelques 
contrées de l'Europe. Il est connu sous le nom de sel d'o
seille , et il se vend en Angleterre comme sel essentiel 
de citron. Duclos fait mention de ce sel dans les Mémoires 
de l'Académie française, pour 1668. Margraff reconnut et 
prouva le premier qu'il contenait de la potasse; et Schéele 
découvrit que son acide est l'acide oxalique. Wen/.el e l W i e -
gleb avaient déjà fait un grand nombre d'expériences intéres
santes sur ce sel. 

On peut le préparer, ainsi que Schéele l'a fait vo ir , en 
versant peu à-peu de la potasse dans une dissolution saturée 
d'acide oxalique dans l'eau ; aussitôt que cette addition d'alcali 
se trouve être en quantité convenable , le binoxalate se pré
cipite ; m a i s il faut avoir grand soin de ne pas excéder de 
beaucoup cette quantité d'alcali, autrement il ne se forme 
point de précipité dans la dissolution 1 . Les cristaux de ce 
binoxalate sont des parallélépipèdes opaques*. Le sel a une sa
veur acide, piquante et un peu amère. Il se dissout dans environ 
dix fois son poids d'eau bouillante; mais il est beaucoup moins 
soluble dans l'eau froide. Il ne s'altère point à l'air. La chaleur 
le décompose. Ce sel peut se combiner avec la plupart des 
alcalis et des terres, et il forme, avec ces corps , des sels 
triples qui n'ont pas été examinés avec beaucoup d'attention. 
Le docteur VVollaston a fait voir qu'il contient exactement 
le double de la proportion d'acide qui existe dans l'oxalate 
de potasse 3 . 

SOUS-ESP. 3 - Quadroxalate. Cette sous -espèce fut dé
couverte par VVollaston. Par l'action des acides nitrique ou 
hydrochlorique sur le binoxalate de potasse, ce sel est dé
pouillé d'une moitié de son alcali ; il reste un oxaiate, qui 
contient exactement quatre fois la proportion de l'acide qui 
existe dans l'oxalate de potasse ; et c'est par cette raison que 
le docteur VVollaston à cru devoir distinguer cette troisième 
sous-espèce par la dénomination de quadroxalate. Ce sel. peut 
être purifié par une seconde cristallisation. S i , lorsqu'il est 
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dans cet état, on décompose par une chaleur ronge trois 
parties de ce sel, et que l'alcali, qui en aura èle séparé 
ainsi, soit ajouté à une partie dn quadroxalate, il se trouvera 
tout justement converti en un oxalate neutre' . 

L'oxalate de potasse doit être composé de 

Acide oxalique. . . 4)5 JO4- • . IOO 
Potasse 6 . . i l l 01 

J'obtins, dans mon analyse de ce SPI, IOD aride -+- i a2.86 
potasse; mais l'acide que j'employai contenait un peu d'eau, 
ce qui dut influer sur l'exactitude de DJ'S conclusions. L'ana
lyse de Berard est beaucoup plus erronée que la nuenne *. 
Vogel de Bayreuth obtint : 

Acide 1 0 0 
Base 132,55 

Ce qui se rapproche de très-piès de la vérité 3 . 
Esp. ay. MeLiate de potasse. Lorsque 1 acide mellitiquc a g Mciuw. 

est neutralisé par la potasse, la dissolution cristallise en 

Îrismcs allongés+. L'acide paraît susceptible de se com-
iner avec ce sel, et de former un surmellaie de potasse ; 

car lorsqu'on décompose la mellite ( ou mellate natif d'alu
mine ) par le carbonate de potasse, et qu'on mêle les disso
lutions alcalines avec l'acide nitrique, on obtient des cristaux, 
qui consistent en acide mellitique combiné avec une petite 
portion de potasse 5 . 

ESP. 3o . Tartrate de potasse. Il y a deux sons-espèces ^ T l r l r , , . 
de ce sel. La première, qui contient 3 atomes d'acide et d t p «*·«• 
1 atome de potasse, s'appelle ordinairement tartre ; la 
seconde, qui est à l'état de sel neutre, fut distinguée autre
fois par la dénomination de tartre soluv/e, parce que cette 
sous-espèce est beaucoup plus soluble dans l'eau que la 
première. 

SOIJS-ESPECE. 1. Bitartrate de potasse. Ce sel se préci
pite ordinairement du vin. On en trouve des dépôts, en 

* Wollastort, on superacid and subacid salts. Phil. Trans. 1808. 
* Ann. de Chim. LXXIII , a6g. 
3 Annals of Philosophv- V, 3o. 
* KlaprotrTs Beitrage. III , i3 i . 
f Vauquelin , Ann. de Chim. X X X V I , 20p, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



* Tartari vini Historia, Van Helmont, p . 

forme d'Incrustations, sur le fond et les parois des tonneaux 
dans lesquels on a conservé cette liqueur. Dans cet état, ce 
sel n'est pas pur. Ou le dissout dans l'eau bouillante, et 
on filtre la liqueur lorsqu'elle est encore chaude; il s'y dé
pose, par le refroidissement, des cristaux très-irréguliers. 
Dans cet état, on les vend dans le commerce sous les noms 

K M o i r e . de cristaux ou crème, de tartre. Ce sel attira particulière
ment l'attention des chimistes, et vraisemblablement à raison 
des idées extravagantes qu'énonça Paracelse sur sa nature. 
« On l'appelle tartar, dit-il, parce qu'il produit 1 huile, l'eau, 
la teinture et le sel, qui brûlent le patient comme le fait 
tenfer ». C'est, suivant lui, le principe et le remède de 
toute maladie, et toute chose en contient le germe. Cette 
ridicule théorie fut comhattue par V au-Helinont *, qui donna 
une explication assez exacte de la formation du tartre dans 
les tonneaux de vin. Van-Hclmont, et même ses prédéces
seurs, avaient reconnu qu'on pouvait obtenir de la potasse 
du tartre; mais ce sel contenait il l'alcali tout formé? C'est 
ce qui fut pendant long-temps un point de discussion parmi 
les chimistes. Duhamel, Margraff et Rouelle y mirent fin, 
et. leurs recherches ne laissèrent plus aucun doute sur la 
préexistence de l'alcali dans le tartre; mais l'autre partie 
composante de ce sel ne fut bien connue que lorsque Schéele 
eut indiqué les moyens de l'en extraire. 

Les cristaux du tartre sont très-petits et d'une forma 
difficile à déterminer. Ce sont, suivant Monnet, des prismes 
un peu applatis, et le plus souvent à 6 pans. Le docteur Wol» 
laston, à qui je donnai quelques morceaux assez beaux de c r i s 

taux de tartre, voulut bien s'en servir pour chercher à recon
naître la forme primitive des cristaux de ce sel, si difficile à dis
tinguer, 11 la considère comme étant un prisme, dont la sec
tion est un rectangle, ayant ses côtés à peu-près comme 8 est 
à i i , terminés à chaque extrémité par des sommets dièdres 
placés transversalement ; de manière que les côtés d'un 
sommet se rencontrent dans une diagonale, et les côtés du 
sommet opposé dans l'autre , à angles de 79,5 degrés. C'est 
à cette forme constitutive que peuvent se rapporter toutes 
les modifications du sel, et c'est d'après elle qu'on peut les 
calculer. Si l'on conçoit que les côtés de ce prisme soient 
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1 Me'ra. Par. 

raccourcis jusqu'à ce qu'ils soient réduits à rien, alors les 
sommets formeront un tétraèdre scaléne, dont les côtés sont 
quatre triangles semblables inclinés l'un à l'antre sous les 
angles de 79°,5, 7 7 0 et 53°,5. Si ce tétraèdre se meut dans 
la direction.de sa diagonale la plus courte , il décrit le pre
mier prisme, et les sections de ce prisme sont des plans dé
crits par tous les bords du tétraèdre. 

Ce sel a une saveur acide qui n'est pas agréable ; il est cas- Propri^^i. 
sant et se réduit facilement en poudre; sa pesanteur spé
cifique est de 1,953 ' . Il lui faut environ 60 parties d'eau 
froide pour le dissoudre. L'eau bouillante en prend à peu-
près les 0,07 de son poids". 11 ne s'altère point à l'air; 
mais lorsqu'on abandonne à elle-même pendant quelque 
temps sa dissolution dans l'eau, le sel se décompose par 
degrés; il se forme dans la liqueur un précipité eu flocons 
muqueux, et ce qui y reste en dissolution est du carbonate 
de potasse coloré par un peu d'huile. C'est Berthollet qui le 
premier a donné une description exacte de celte décom
position , en 1782 3 . 

Ce bitartrate de potasse , étant chauffé , se fond , se 
boursouffle, noircit, et son acide est entièrement décom
posé. Les mêmes changemens ont lieu lorsqu'on le distille 
à vaisseaux fermés. Les phénomènes de cette distillation 
ont été décrits, et ses produits examinés avec grand soin 
par les chimistes, parce qu'avant la découverte de l'acide 
tartarique par Schéele, ils pensaient que ce n'était que par 
la distillation qu'on pouvait obtenir quelque connaissance 
île la partie acide du tartre. Ces produits de la distillation 
sont une énorme quantité de gaz consistant dans des gaz 
acide carbonique et hydrogène carboné, une huile, un acide, 
et suivant quelques chimistes, du carbonate d'ammoniajue. Acide p y m -

L'acide obtenu est appelé acide pyro-tartarique. 
Le tartrate du commerce n'est jamais pur. Tous les échan

tillons que j'avais eu occasion d'examiner contenaient au-delà 
de 5 pour 100 de tartrate de chaux. Vauquelin et Boullay 
ont trouvé que la proportion de ce dernier tartrate s'élevait 
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de 5 à 6 pour 1 0 0 dans un grand nombre d'échantillons de 
tartre du commerce, qu'ils ont analysé 1 . 

Sous-ESP. 2 . Tartrate de potasse. On prépare ordinaire
ment ce sel en jetant successivement, et à plusieurs reprises, 
du tartre en poudre, dans une dissolution chaude de carbo
nate de potasse, jusqu'à cessation d'effervescence dans la 
liqueur. On fait alors bouillir pendant quelque temps la dis
solution on 1 évapore ensuite jusqu'à pellicule, et on la 
laisse refroidir. Le tartrate de potasse y cristallise en prismes 
rectangulaires , à quatre pans, applalis , terminés par des 
sommets dièdres. Ce sel a une saveur amère, désagréable. 
Sa pesanteur spécifique est de 1 , 5 5 6 7 * . Il se dissout, sui
vant Wenzel , dans un poids d'eau égal au sien, à la tempé
rature de i o ° centig. et dans une proportion moindre d'eau 
bouillante 3 . Au feu, il fond, se boursouffle, noircit, et est 
décomposé. Il contient précisément la moitié' de la propor
tion de l'acide qui existe dans le tartre (tartrate acide de 
potasse ). La composition de ce sel, d'après les analyses les 
plus exactes qui en aient été faites jusqu'à présent, est de 

Acide 5 8 + . . . 5 8 , 6 g 5 . . 58,27 5 

Base . . . . . 42 . . . . 4 ' , 3 i . . . .'ï 1 ,75 

100 100,00 100,00 

E s p . 31. Tartrate de potasse d'ammoniaque. Ce sel triple, 
qu'on produit en ajoutant de l'ammoniaque au tartrate acide 
de potasse, cristallise , suivant Macquer, en prismes à 4, 5, 
ou 6 pans, et d'après les académiciens de Dijon, en paral
lélépipèdes à deux biseaux alternes. 

Sa saveur est fraîche. Il est assez soluble dans l'eau. II 
s'effleurit à l'air, la chaleur le décompose, 

s». Citraie. E s p . 32. Citrate de potasse. Ce sel, qui se forme lors-
qu'après avoir dissous du carbonate de potasse dans l'acide 
citrique, on évapore cette dissolution jusqu'à consistance 
convenable, est très-soluble dans l'eau. Il cristallise difii-
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ciletnetit, et devient prnmptement déliquescent à l'air. 11 
est composé, suivant Vauquelin, de 

55,53 acide. 
44i45 potasse. 

1 0 0 , 0 0 ' 

Sa composition véritable est de 

Acide 55, i3 
Base 44,87 

100,00 

Ce qui s'accorde très-bien avec l'analyse de Vauquelin. 
On emploie souvent en Angleterre ce sel, ou plutôt sa 

dissolution dans l'eau, comme remède pour soulager dans 
l'état de malaise, et arrêter le vomissement. 

E S P . 33. Reumate de potasse. Ce sel consiste en petits, 
cristaux qui ne sont pas débquescens ; sa saveur est acre *. 

E S P . 34- Kinate de potasse. Inconnu. 
E S P . 35. Saccho-lactate de potasse. Petits cristaux, solu

bles dans huit fois leur poids d'eau bouillante 3 . 
E S P . 36. Urate de potasse. C'est une poudre blanche 

qui a de l'analogie avec l'acide urique quant à l'apparence 
et à !a solubilité. Cette poudre se dissout dans une lessive de 
potasse. 

E S P . 37. Lacéate de potasse. Inconnu. 
E S P . 38 . 3Ialate de*potasse. Sel déliquescent et très-

soluble. Il ne cristallise pas. 
E S P . 3g. Sórbate de potasse. Le sórbate neutre ne cris

tallise pas. Le bisorbate forme d«s cristaux permanens, soIu« 
bles dans l'eau, mais qui ne se dissolvent pas dans l'alcool*. 

E S P . 4 O . Formate de potasse. Ce sel n'a point encore été 
examiné. 

Esp. 4 l - Lactate de potasse. On obtient ce sel en ajou-^i. L a c u t » ; 

tant du lactate de chaux à une dissolution chaude de car
bonate de potasse, jusqu'à ce que l'alcali soit saturé. La li
queur évaporée à siccité laisse une masse transparente , go-

1 Fourcroy. V I I , 3 0 7 . 
" Annals of Philosophy. V I H , a5a. 
1 Schéele, oa Sugar of milk. 
4 jDonoran.. 
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S E C T I O N I I I . 

. Sels de Soudçi 

P r o c r n t é s i . LES sels de soude sont en général beaucoup plus sofu-
g u i e . i i M . j j j g g j a n s p c a u i e s s c j s ¿2 potasse. Parmi les sels de po

tasse , il en est beaucoup qui ne contiennent point d'eau de' 
cristallisation ', mais cette eau existe en grande proportion 
dans la plupart des sels de soude. 

a. Les sels de soude, exposés à une chaleur rouge, se fon
dent ponr l'ordinaire très-promptement en un liquide à rai
son de la grande quantité d'eau qu'ils contiennent. Par la 
Continuation de la chaleur, l'eau est chassée et le sel est con
verti en une poudre blanche. La chaleur étant poussée en
core plus loin, l'acide est détruit ou dégagé selon qu'il est de 

* Bcrjelius , Bjurkemien, I I , 455. 

meusej d'un brun jaunâtre, qu'il n'est pas facile de rendre 
dure. Ce sel, lorsqu'il est pur , se dissout aisément dans l'al
cool chaud. En versant dessus de l'acide snlfurique, il ne se 
manifeste point d'odeur d'acide acétique ; mais quand on 
chauffe le mélange, il se développe une odeur piquante, désa
gréable. C'est l'odeur qui se fait sentir lorsqu'on verse de l'a
cide sulfuriquesur une substance animale quelconque*. 

ESP. 4 2 - Zumate de potasse. Ce sel a été décrit, p. 2l4 
de ce volume. 

ESP. 4^· G-a.lla.te de potasse. 
ESP. 44- Tannate de potasse. Ces sels n'ont point été 

examinés. 
On peut déterminer la composition des sels de potasse 

en considérant qu'ils consistent dans un atome de potasse uni 
à un atome de chacun des acides. La potasse pèse 6 , et le 
poids des atomes des acides a été établi dans une partie 
précédente de ce volume. Dans les bisels, la potasse est unie 
à deux atomes d'acide. Dans les sous-sels, un atome d'acidé 
est uni à deux atomes de potasse. 

De tous les sels de potasse, les carbonate, nitrate et tar-
trate, sont ceux dont on fait le plus- d'usage. 
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' Opusc. I I , 33 r. 
» Phil. Coin. p . 642. 
i Hassenfratz, Ann. de Chim. X X Y I I I , 12. 

I I . 3a 

nature combustible ou volatile. Mais si l'acide est fixe, le 
sel se fond de nouveau à une chaleur rouge, et il conserve 
J état liquide tout aussi long-temps que la température est 
maintenue. Le sel prend, en se refroidissant, la forme d'une 
masse blanche opaque, et il est ordinairement privé d'eau. 

3. La dissolution des sels de soude n'est précipitée ni par 
l'acide tartarique, ni par l'hydrochlorate de platine. L'addi
tion d'un sulfate d'alumine n'y occasionne pas la formation 
de cristaux octaèdres d'alun; l'infusion de noix de galle, ou 
le ferrocyanate de potasse, ne produisent non plus aucuu 
précipité dans la dissolution des sels de soude, si ce n'est 
dans le cas seulement où la base de l'acide est un métal. 

4. Un des moyens les plus faciles pour reconnaître si la 
base d'un sel quelconque est la soude, consiste à déterminer 
la ligure des cristaux que ce sel forme. Si celui qu'on examine 
ne se produit pas eu cristaux réguliers, ou en sépare l'acide 
par l'action des acides sulfurique ou nitrique, et on laisse 
cristalliser le nouveau sel formé. On reconnaît aisément les 
sulfate ou nitrate de soude à la figure de leurs cristaux. 
- Esp. I . Nitrate de soude. Ce sel, dont il est faitmen-i 
tion sous le nom de nitre cubique dans les écrits des chi
mistes du siècle dernier, s'obtint d'abord en distillant dans 
une cornue, un mélange de sel commun et d'acide nitrique. 
Le résidu était dissous dans l'eau, et on évaporait cette disso
lution. Mais ce fut Margralf qui, ayant fait le premier l'ana
lyse de ce sel, indiqua le moyen de se le procurer à l'état de 
pureté, et en décrivit avec soin les propriétés". Ses expé
riences furent répétées depuis par le docteur Lewis*. 

On peut le préparer, ou par la dissolution directe de la 
soude par l'acide nitrique, ou en mêlant ensemble des dis
solutions de nitrate de chaux et de sulfate de soude, en filtrant 
ensuite la liqueur et en l'évaporant. Les cristaux de ce sel sont 
transparens et de forme rhombmdale. Sa pesanteur spécifi
que est de a,0964 3- Sa saveur est fraîche, piquaute et un 
peu plus amère que celle du nitrate de potasse. Il est so-
luble dans environ trois parties d'eau à la température de 
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160 centig., dans son propre poids de ce liquide à S i 0 cent. ' , 
et dans moins de son poids d'eau bouillante. Exposé à l'air, il 
en attire l'humidité. 11 se comporte au feu comme le nitrate 
de potasse , si ce n'est qu'il ne s'y fond pas aussi facilement. 
La table qui suit présente l'évaluation de ses parties consti
tuantes d'après les expériences les plus exactes qui aient 
été faites jusqu'à présent : 

Acide 6 a , i * . . . 6a ,5 3 . . . 62,81* 
Base 37,9 . . . 37,5 . . . 37 ,1g 

100,0 100,0 100,00 

Esp. 2 . Nitrite de soude. Ce sel n'a pas encore été exa
miné. 

c Carbonate E S P . 3. Carbonate de soude. Ce sel a été aussi très-ancien
nement connu. On l'obtient ordinairement par l'évaporation 
de la lessive des cendres des plantes marines , qu'on fait 
brûler à cet effet. On peut encore le former en décompo
sant le sel marin. Le carbonate de soude est connu dans 
le commerce sons les dénominations de barille ou soude. Dans 
cet état, cependant,il n'est jamais parfaitement pur. Il contient 
toujours un mélange de corps terreux, et ordinairement de 
stl marin. Pour le purifier, on le fait dissoudre dans une pe
tite portion d'eau, on filtre la liqueur et on l'évaporé à une 
douce chaleur en en séparant avec soin le sel marin à me
sure qu'il se forme en cristaux à sa surface s . Le carbonate 
de soude est comme te carbonate de potasse, dans deux états 
différens, de bicarbonate et de carbonate simple, 

tiïsioir». S O U S - E S P . 1. Bicarbonate. Quoique ce sel existe abon
damment dans la nature , on le confondait encore avec la 
soude du commerce, qui est un carbonate avec des proprié
tés très-différentes, lorsque Klaproth en donua, en 1802, 
une description détaillée dans le troisième volume de ses ou
vrages 6 . On le trouve en grandes quantités en Afrique, dans 
la province de Sukena près le Fezan, où il est appelé trena 
par les habitans de ces contrées. 11 cristallise en masses so-

' "Wenzel , p. 3og. 
• Trichter, Statique chimique. 1, 3G, 
4 W e n z e l , Verwandtschaft, p. Si . 
4 C O M D O S H I O N T H É O R E T I Q U E , 

* Ann.'de. Chim, XL.IX , 2 0 ; . 
I Beitrage. U t , 83. 
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lides striées. II ne s'altère point à l'air, et sa dureté est telle 
qu'on assure que les murailles du Cassar, fort actuellement 
tombé en ruines, ont été bâties avec ce sel. 

On peut former artificiellement ce bicarbonate en expo
sant le carbonate de soude ordinaire à une atmosphère de 
gaz acide carbonique. Dans ce ca», il ne dépose pas de cris--
taux comme le bicarbonate de potasse; mais il forme une 
masse solide irrégulière qui a quelque ressemblance avec le 
bicarbonate d'Afrique. 

En chauffant au rouge le bicarbonate de soude, il perd 
son eau de cristallisation et la moitié de son acide. Il est 
composé, suivant Klaproth, de 

3f| Acide. 
3 8 Soude. 
a3 Eau. 

Le bicarbonate de soude pur est composé de 

A c i d e c a r b o n i q u e . . . . . 4 5 , ^ 3 ^ 
S o u d e 3 1 , 3 6 8 
E a u 23 ,ooo 

D'où il suit évidemment que le bicarbonate d'Afrique avait 
perdu une portion de son acide, ou qu'il n'avait jamais été 
complètement saturé d'acide carbonique. Si nous supposons 
que ce sel est un composé de î atome de sel anhydre et de 
2 atomes d'eau, la proportion de cette eau s'élèverait à l y 
pour I O O au lieu de «3 . Si les 4 pour î o o ' d e moins dans-
la proportion d'eau établie par Klaproth, étaient ajoutés à 
l'acide,sa proportion dans le sel s'élèverait à 43 au-lieu de 3ç/, 
et l'analyse de Klaproth se rapprocherait un peu plus de la 
vérité. 

S Ù U S - E S P . 2 . Carbonate. Cettesous-espèce est le carbonate 
de soude ordinaire du commerce. 11 produit de grands et beaux 
cristaux dont on suppose que la forme primitive est un oc
taèdre composé de deux pyramides à quatre faces appliquées5 

* I.e docteur AVoltaston a fait Voir que ce sel, lorsqu'il a été ex--
posé à une chaleur rouge, perd exactement une moitié ae son acide j 
et qu'il est converti en carbonate ordinaire. Phil. Trans. i8otf* < 

3a * 
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base à base, dont la base commune est un rhombe. Maïs il 
n'est pas à ma connaissance que ce sel se soit jamais rencontré 
sous cette forme de cristaux; au-moins je n'en ai point vu 
quoique j'aye examiné plusieurs centaines de beaux cristaux 
de carbonate. La forme ordinaire du cristal est cejle précé
dente , ayant les angles A I G I T 6 

opposés de la base rhomboi-
dale, assez profondément 
tronqués, et d'une figure 
semblable à celle ci-contre. 

La saveur de ce sel est précisément la même que celle du 
carbonate de potasse. Sa pesanteur spécifique est 1,3591 ' . 
Il se dissout dans deux parties d'eau froide, et dans beaucoup 
moins de son poids d'eau bouillante , de sorte qu'il cristallise 
par le refroidissement de cette dernière dissolution. Il s'effleu-
rit très-prompteinent à l'air et tombe en poussière. Chauffé, 
il se fond dans son eau de cristallisation, dont en effet la 
proportion dans la soude du commerce est souvent si con
sidérable, qu'une fois qu'elle est fondue, elle reste à l'état 
liquide. En continuant de chauffer le sel, l'eau s'évapore par 
degrés et il se dessèche. A une chaleur rouge il se fond en 
un liquide transparent. Par une chaleur très-violente on lui 
enlève une partie de son acide. La fusion de ce sel s'opéraut 
beaucoup plus facilement que celle du carbonate de potasse, 
on l'emploie de préférence dans les verreries. 

D'après les analyses qui en ont été faites jusqu'à présent, 
la composition de ce sel est ainsi qu'il suit, savoir : 

Acide. . . 16» 1 6 3 i4,4a* 4 o , . 4 5 i 4 , ' 6 s i 4 , 38 ' 
B a s e . . . . 20 22 21,08 5g,86 20,60 20,9a 
E a u . . . . 64 62 64 65,24 64,70 

100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 

Les cristaux sont composés de 1 atome de sel anhydre et de 
I l atomes d'eau. 

1 Hassenfratz , Ann. de Cliim. X X V I I I , 12. 
a Bergman, Opusc. 1 , 18 ; Fourcroy, Système des connaissance» 

cbimiipies. 
8 Klaproth. I l l , fi5. Kngl. Trans. 
4 Kirwan, Nicholson's Journ. I I I , 3 Ï 5 . 
* IbiJ. 

, * Mon analyse. 
ï Composition the'orétiqvis. 
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ESP. 4- Borate de sonde. Ce Se l Se divise en deux SOUS- 4. B o n i * 

espèces, savoir : le borate de soude et le borax. 
Sous-Esp. i . r c Borate. Ce sel, qu'on peut obtenir en sa

turant du boraxavec de l'acide borique, n'u jamais été examiné. 
Nous savons par Bergman qu'il faut, pour la saturation du 
borax, environ les o,5o de son poids d'acide borique Sa 
pesanteur spécifique est de i , 3 5 i Il est soluble dans 2,5 
parties d'eau à la température de 64° centig. 3. Les expé
riences de Wenzel semblent en établir les parties consti
tuantes à 4 

100 Acide. 
44 Base. 

Mais on ne peut avoir aucune confiance dans cette analyse. 
Berzelius essaya de déterminer la composition de ce sel, et 
il éprouva, pour y parvenir, des difficultés qu'il ne put sur
monter. 

S O U S - E S P . a. Borax. On suppose que ce sel, le seul des Hinoir». 

borates qui ait été examiné et étudié avec soin, était connu 
des anciens, et qu'il est la substance désignée par Pline, sous 
la dénomination de chrysocolla. Quoi qu'il eu soit,Geber en 
lit mention dès le neuvième siècle , sous le nom de borax. 
Geoffroy en fit connaître la composition eu 1 7 ^ 2 , et Baron 
en 1748. Bergman démontra le premier que c'est un sel avec 
excès de base, et, par conséquent, à l'état d'un sous-borate. 

Ce sel nous vient de l'Inde dans un état de grande impu
reté , sous le nom de tinkal. Ii est enveloppé d'une espèce 
de matière grasse, que Vauquelin a reconnue être un savon 
ayant la soude pour base. Cette matière , purifiée en Europe, 
y prend le nom de borax. La purification du tinkal s'opé
rait autrefois en Hollande, et depuis en Angleterre, mais par 
des procédés qui ne sont pas connus. Vabnont de Bomare, 
qui en a vu le travail, nous a appris qu'on y retirait 80 par
ties de borax pur de 100 parties de tinkal. Les opérations, 
qui se font dans des vaisseaux de plomb ou doublés de ce 
pétai, consistent particulièrement dans des dissolutions, fil-

' Bergman. I I I , 3a5. Suivant Wi ther ing , il faut deux fois son 
poids. Bergman's Sciagraphia , p. 26. Eng. Trans. 

•Hassenfratz, A n n . d e Ghim. X X V I I I , « . 
* W e n z e l , ibid. p. 309. 

* Verwandtschaft, p . 248· 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 

http://Ann.de


' Fourcroy. III , 334-
1 Kirwan, Wallérius l a porte à 1,720 fCliem. p. 3 6 6 ) j le docteur 

Watsun à 1,7^7- (Chcm. Essays. V,c>7.} 
3 A c c u m , IViclioîson's Jnur. I I 3 2 8 . 
* Bergman 1» ^XoLes on ScluTfcr, p. ï o f i . 

tratîonsct cristallisations multipliées et successives. Valmont 
de Bomare soupçonne que, dans ce procédé de purification', 
o n fait emploi d'eau de chaux ; et, en effet, Fourcroy a 
fait voir que ce doit être un moyen très-avantageux pour 
opérer la décomposition de la matière savoneuse dans la
quelle le borax est empâté 1. 

Proprié ids . On peut obtenir le borax, ainsi purifié, en cristaux sous la 
forme de prismes hexaèdres, dont deux des côtés sont beau
c o u p plus larges, et terminés par des pyramides trièdres. 11 
est blanc ; sa pesanteur spécifique est de 1,740*· Il verdit les 
Couleurs b l e u e s végétales, Sa saveur est alcaline et stiptiqne, 

11 se dissout, suivant Wallérius, dans vingt fois son poids 
d'eau à la température de 16 0 centig. , et dans six fois son 
poids de ce liquide bouillant. 

Exposé à l'air, le borax s'effleurit lentement et légère
ment. 

Au feu, il se boursouffle, se liquéfie en perdant environ 
les o , 4o de son poids : il devient glutineux , et prend alors 
la forme d'une masse légère, poreuse , très-friable, connue 
sous le nom de borax calciné; chauffé plus fortement, il se 
fond en un verre transparent qui est encore soluble dans 
l'eau. 

Le choc de deux morceaux de borax , frappés l'un contre 
l'autre dans l'obscurité, fait "jaillir un éclat de iumière 3. 

Ce sel est composé , suivant Bergman, de 

34 Acide. 
1 7 Soude. 
4g Eau, 

1 0 0 4 

Si ces proportions étaient exactes , elles indiqueraient 3 
atomes d'acide unis à 1 atome de soude ; mais on ne peut pas 
les considérer comme telles. Cependant l'analyse de Gracliii 
concorde exactement avec celle de Bergman dans les pro-
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portions de l'acide et de la base; il trouva ce sel composé de 

Acide 35,6 
Soude 17,8 
Eau 46,6 

100,0 1 

ESP. 5. Silicate de soude. On forme aisément ce sel en 
faisant fondre deux parties en poids de soude avec une partie 
de silice. Le mélange se fond en un verre transparent, dé
liquescent à l'air. Ce sel est soluLle dans l'eau , et il est alors 
connu sous le nom de liqueur des cailloux. Le verre est un 
sursiiicate de soude, contenant ordinairement un grand excès 
de silice. 

Esp. 6. Phosphate de soude. Ce sel, le premier connu de 6, riio pluie: 

tous les phosphates, existe tout formé dans l'urine. Les chi
mistes s'en sont beaucoup occupés ; et la difficulté d'en faire 
l'analyse, a donné lieu à difléi entes hypothèses sur sa nature. 
Hellot , après en avoir reconnu la présence dans l 'urine, 
le décrivit en 1 7 ^ 7 , comme un sel différent de ceux jus
qu'alors observés. Haupt en fit mention, en 1740 , sous le 
nom de sal mirabilè perlatum, sel admirablement perlé. Il fut 
ainsi qualifié de perlé, à raison de la couleur grise opaque, 
analogue à celle des perles, qu'il prend dans sa fusion au cha
lumeau. Margraff examina ce sel en 1 7 4 5 , et trouva que, 
traité avec le charbon , il ne donnait pas du phosphore comme 
le font les autres sels d'urine; mais il s'assura qu'il contenait 
l'acide phosphorique. Rouelle le jeune l'analysa en 1776 , et 
conclut de ses expériences que c'était un composé d'acide 
phosphorique et de soude*. Proust, qui ne put parvenir à 
en retirer le phosphore , observa que cet acide n'était pas 
l'acide phosphorique, mais un autre, analogue à l'acide bo
rique 3 . Bergman appela cet acide , obtenu par Proi.st, acide 
perlé; et Morveau le nomma depuis acide aurétique. Mais 
Klaproth, qui fit bientôt après l'analyse du sel , prouva 
qu'il consistait en soude sursaturée d'acide phosphorique + . 
tichéele, ayant faitpeu de temps après la même découverte 5 , 

" Schweigger's Journ. XV, -¡'¡5. 

* J a u n i . dejVlcdec. , Juillet. 
J J m i r u . de f h v s . 1781 , I , 1^5. 
< Crell's Ann. "1780, I , 338. 
* IBID. I I , 387. 
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il fut reconnu que l'acide de Proust n'était autre chose que le 

{ihosphate de, soude combiné avec l'acide phosphorique ou 
e bi-phosphate de soude. 

Le docteur Pearson, qui introduisit l'usage de ce sel dans 
la médecine, comme purgatif, indiqua le moyen suivant de 
le préparer. 

p.cpar.iiion. On fait dissoudre dans un matras à long col gi grammes 
de carbonate de soude cristallisé, dans i 3 6 grammes d'eau à 
la température de 66° centigrades. On ajoute peu-à-peu à 
cette dissolution 32 grammes d'acide phosphorique d'une 
densité de T . 8 / J . On tait bouillir pendant quelques minutes le 
mélange ; on fdtre la liqueur lorsqu'elle est encore bouillante, 
et on la met dans un vase peu profond , qu'on place dans un 
lieu frais pour l'y laisser refroidir. Elle cristallise, par refroi
dissement , et il s'y forme pendant plusieurs jours des cris
taux. Le docteur Pearson en obtint de g4 à 1 0 0 gram.,des 
quantités ci-dessus énoncées. Les pharmaciens retirent ordi
nairement le phosphate de soude du sur-phosphate de chaux, 
obtenu des os calcinés par le moyen de l'acide sulfurique. On 
ajoute du carbonate de soude en excès pour mieux séparer 
la chaux. On fdtre alors la liqueur, et on l'évaporé douce
ment jusqu'à ce qu'elle cristallise. 

Le phosphate de soude cristallise en prismes rhomboïdaux, 
dont les angles aigus sont de 6 o ° , et les angles obtus de 120, 
terminés par unepyramide à trois faces. Sa pesanteur spécifique 
est de i ,333*. Sa saveur est fraîche et urineuse, mais sans 
être désagréable. Il se dissont dans environ 4 parties d'eau 
à la température de i6°cent ig , , et dans deux parties d'eau 
bouillante. Cette dernière dissolution cristallise par refroidis
sement; mais pour obtenir le sel convenablement cristallisé, 
il est nécessaire qu'elle contienne un léger excès d'alcali. Ce 
sel s'effleurit très-promptement à l'air ; mais cette efflorescence 
n'a lieu qu'à la surface; au-dessous, le sel conserve sa trans
parence et sa forme. Au feu, il entre en fusion aqueuse. Aune 
chaleur rouge, il se fond en un émail blanc, et au chalumeau, 
en un globule transparent qui devient opatrue par le refroidis» 
sèment, en affectant à sa surface la forme d'un polyèdre. 

Ce sel n'est altéré ni par les combustibles, ni par les 
métaux. Il entre en fusion avec les oxides métalliques, et 
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3 Composition théorc'tique. 
!t Opuse. I , ia3, 

il forme ainsi un globule vitreux coloré. Les acides sulfu-
ricrue, nitrique et hydrochlorique le décomposent en partie, 
et le convertissent en un biphosphate de soude. Dans cetBipioipbat». 

état, il est plus soluble dans l'eau , et cristallise moins faci
lement; mais en évaporant convenablement sa dissolution 
dans ce liquide, on peut l'obtenir en écailles fines c o m m e 

l'acide borique. Ce fut ce bi-phosphate que Proust obtint, et 
qu'il considéra comme un acide particulier. 

La plupart des terres sont susceptibles d'entrer en fusion 
ayec ce sel, et d'être converties eu verre. 

Ce bi-phosphate est composé de 

Acide 20,33 " î o o * i o o 3 

Base 17,67 87 88,8 
Eau 62,00 

100,00 

Les cristaux sont composés de 1 atóme sel anhydre -+-
i4 atomes eau. J'ai trouvé, dans mes expériences sur ce sel, 
qu'il contient plus de 62 pour ioo d'eau de cristallisation, 
quoique , probablement , cette proportion ne s'élève pas 
à 63. 

E S P . 7 . Phosphate-amm.on.iaco de soude. Quoique ce sel 
qu'on retirait de l'urine, et qui était connu des chimistes sous 
les noms de sel microcosmique, et de sel fusible de l'urine, 
eût été softmis à l'examen beaucoup plutôt qu'aucun des au
tres phosphates , cependant, il se passa bien du temps avant 
qu'ils eussent pu acquérir des notions précises sur sa nature, 
ou même se le procurer à l'état de pureté. Margraff en in
diqua le premier le moyeu, en publiant une description dé
taillée de ses propriétés. Il fit voir que ce phosphate conte
nait de l'ammoniaque , et qu'il donnait du phosphore ; mais 
il ne put réussir à en reconnaître tontes les parties consti
tuantes 4 . G'est à Fourcroy que nous sommes redevables de 
la détermination précise de la composition de cette espèce de 
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' Ann. de C h i n i . V U , i 8 3 . 

* Itassenfratz, Ann. de Chini. X X V I I I , 1 3 . 
ï A n n . de China, et Phys. I l , 142. 

phosphate. Cette composition e s t 1 , suivant lui, de 

32 Acide. 
iL, Soude. 
19 Ammoniaque. 
2 5 Eau. 

100 

Les propriétés de ce sel sont à-peu-près les mêmes que 
celles réunies des phosphates de soude et d'ammoniaque. Il 
est d'un emploi plus avantageux comme flux , que le phos
phate de soude , parce que la chaleur en dégage prompte-
rnent l'ammoniaque, et laisse un excès d'acide. La pesanteur 
spécifique de ce phosphate est de i ,5o() 3 . Il s'effleurit à l'air, 
et y perd par degrés son ammoniaque , ainsi que l'observa, 
pour la première fois, le duc de Chaulnes. Margraff avait re
marqué qu'en évaporant une dissolution de ce phosphate dans 
l'eau , l'ammoniaque se dissipe. 

Esp. 8. Phospkite de soude. Ce sel n'a point encore été 
décrit. 

Esp. g. Hypnphosphite de soude. Ce sel , très-soluble 
dans l'eau , se dissout également dans l'alcool. Il n'a point 
encore été publié, jusqu'à présent, d'exposé détaillé de ses 
propriétés 3 . 

1». Sulfate. ESP. 10. Sulfate de soude. Ce sel a é té , pendant long
temps connu sous la dénomination de sel de Glauher, nom 
du chimiste allemand qui en fit. la découverte, et qui l'appela 
sel admirable. On peut le former en saturant de soude l'a
cide sulfurique ; mais on le prépare plus habituellement par 
la décomposition de l'hydrochlorate de sonde dont on veut 
extraire l'acide hydrochloriquc. Il est, comme le sulfate de 
potasse, susceptible d'exister dans les deux états de sel neu
tre et de sel avec excès d'acide. 

SOTJS-ESP. 1. Sulfate. C'est dans cet état que ce sel se 
trouve ordinairement dans le commerce , provenant, en 
grandes quantités des manufactures de sel ammoniac. 

Propr ié tés ; Ses cristaux sont transparens ; et lorsqu'ils ont été formés 
par une évaporation lente, ce sont des prismes à six pans, 
ordinairement cannelés , terminés pas des sommets dièdres. 
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1 Wal ler ius , Chemia physica, p. 266. 
a Chemical Fssays. V, 66. 
3 Bergman. I , i33 . 
* Wenz.el , p . 3 o y . 
5 On désigne, par le terme ejfleurir, cette propriété qu'ont les 

substances de se réduire en poudre, et cette poudre s'appelle eflo-
rescence. 

6 W e n z e l , p. 3 i '2 . 
' Lorsque les substances se fondent par l'application de la chnleur, 

au moyen de l'eau qu'elles contiennent, ou désigne cette sorte de 
fusion parla dénomination de fusion aqueuse. 

8 Jrish Trans. Y . 
9 Kirwan. INicholson's qnarto Jour. I I I , 3 i5. 
1 0 Wenzel's Verwandtscliaft, p. 56. 
" Ktrwan , ibid. Les deux premières analyses furent faites sur les 

cristaux du sel , et les deux dernières sur le sel supposé privé d'eau, 
" Bcrzplius, A n n . d e Chim. LXXX1I, 33. 
f' Berard, Ann. de Chim. L X X 1 , 6y, 
•M Composition théorélique. 

Ces cristaux sont presque toujours extrêmement irréguliers. 
La pesanteur spécifique du sulfate de soude est, suivant 
Wallerius, de 2,2,46 *. Le docteur Watson ne la trouva que 
de i , 3 8 o 2 , mais par une méthode peu susceptible de pré
cision , à raison de la solubilité facile de ce sel. 

Sa saveur a d'abord quelque ressemblance avec celle de 
l'hydrochlorate de soude, mais elle devient promptement 
d'une amertume très-désagréable. Il se dissout dans moins 
de trois fois son poids d'eau, à la température de 1 6'· centig., 
et l'eau bouillante en prend les 0,80 de son poids 3 . Lors-
qu'après l'avoir chauflé au rouge, de manière a lui enlever 
son eau de cristallisation, on le pulvérise dans un mortier, 
il se dissout dans 3,3o son poids d'eau à la température de 
62° centigr 4 . Exposé à l'air, il perd une grande partie de 
son eau de cristallisation, et tombe en une poussière blan
che 5 , mais sans éprouver d'autre changement dans sa na
ture. Il perd ainsi environ les o,5G de son poids 6 . 

Lorsqu'il est exposé à la chaleur , il éprouve d'abord la 
fusion aqueuse 7 . Alors son eau s'évapore et le sel est ré
duit en une poussière blanche. Chauffé au rouge , il se fond. 
Kirwan observa que, par l'application d'une forte chaleur, 
une portion de l'acide s'en dégage avec l'eau 8 . 

D'après les analvses les plus exactes qui aient été faites 
jusqu'à présent, de ce sel, il est composé de 

Acide. 2 3 . 5 ' I S 55,7'° 56" 0 4 , 7 6 " 5 - J . 7 8 ' 3 Compoiiitnn. 
Jiase. 18,48 44'^ 41 , 9' 7 4 4"J3^ l n - i 6 
ï n u . 58,00 » » 56,oo » 56,o 

100,on 100,0 100 100,00 100,00 100,0 
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1 Link, Crell's Ann. I7Ç)f>. I , 3 7 . 
» Journ. «les Min. An X , p. 8 0 . 
» Crell's Ann. 1796. I , 3o. 
•» HassenfraU, A n u . de Chim. X X Y I I I , 1 3 . 

Les cristaux de ce sel sont composés de 1 atome sulfate 
anhydre -4- 1 0 atomes d'eau. 

S O U S - E S P . a. Bisulfate. Si on abandonne à elle-même 
une dissolution de sulfate de soude dans l'acide sulfurique , 
il s'y dépose spontanément de larges cristaux rhomboïdaux 
qui contiennent un excès d'acide. Ces cristaux s'effleurissent 
à l 'air, et perdent leur excès d'acide par l'application d'une 
chaleur médiocre. A la température d'environ ig° centigr., 
ils se dissolvent dans deux fois leur poids d'eau 

E S P . i l . Sulfate-ammaniaco-de soude. Link, qui distin
gua le premier ce sel, le forma en saturant avec l'ammo
niaque, du sur-sulfate de soude. Seguin le forma également 
en mêlant ensemble des dissolutions de sulfate de soude et 
de sulfate d'ammoniaque, et en faisant évaporer le mélange. 
Ce sel triple s'obtient en cristaux réguliers, d'une saveur 
amère et piquante, et inaltérables à l'air. Chauffés, ils décré
pitent et se botirsoufflent ; l'ammoniaque s'en dégage d'abord, 
et le sur-sulfate d'ammoniaque, ainsi que le sulfate de soude 
restent. La soude décompose ce sel triple en en séparant 
l'ammoniaque ' . Il est composé, suivant Link, de 

5 parties, sulfate de soude. 
g Idem, sulfate d'ammoniaque. 

ESP. 12 . Sulfite de soude. Ce sel, que Fourcroy et Vau-
qnelin ont décrit exactement les premiers, est parfaitement 
blanc et transparent. Ses cristaux sont des prismes à 4 pans, 
dont deux très-larges et deux très étroits, terminés par des 
sommets dièdres. Sa pesanteur spécifique est de 2,9566*. 
Sa saveur est fraîche et sulfureuse. Il se dissout dans 4 lois 
son poids d'eau froide, et dans moins de son poids d'eau 
bouillante. Ce sel s'effleurit à l'air et s'y convertit lentement 
en un sulfate. Exposé à la chaleur, il éprouve la fusion aqueuse 
et il présente ensuite les mêmes phénomènes que le sulfite de 
potasse. Il se comporte aussi du la même manière avec les 
oxides métalliques et avec les sels. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



S E I S BE S0T5DE. 5oÇ) 

Ce sulfite doit être composé de 

Acide 24,5 
Soude a4,5 
Eau 51,0 

100,0 

Les cristaux sont formés de 1 atome de sel anhydre -4- 8 
atomes d'eau. 

ESP. I3 . Arscniate de soude. Lorsque l'acide arsenique ' 3 . An«ni»n. 

est saturé de soude, la liqueur donne, par l'évaporation, 
des cristaux d'arseniate de soude qui, d'après Sebéele, sont 
semblables à ceux du sur-arseniate de potasse*mais suivant 
Pelletier, ce sont des prismes hexaèdres réguliers, qui ne 
sont point terminés par des pyramides. Ses propriétés, lors
qu'il est chauffé, coïncident, autant qu'elles ont été exa
minées, avec celles de l'arseniale de potasse. Si l'on ajoute 
un excès d'acide à la dissolution, le sel ne cristallise pas ; 
et par l'évaporation à siccité, il devient déliquescent à 
l'air \ 

E S P . t4- Arsenite de soude. Liquide visqueux, de couleur 
jaune , avec odeur nauséabonde. 11 ne cristallise pas. 

Esp. i 5 . Anlimoniate de soude. Non examiné. 
E S P . 16. Chromate de soude. Ce sel a été examiné par 1 6 . chrcm.tçj 

John 3 . L'acide chroinique, neutralisé par la soude^ forme une 
dissolution d'un jaune foncé, qui donne par levaporation 
spontanée, des tables minces à six faces, dont deux longues 
et quatre courtes. Ces cristaux sont transparens, solubles 
dans l'eau, et sans action sur les couleurs bleues végétales. 
Ils ne se dissolvent que très-peu dans l'alcool. 

E S P . ij. 3Iolybdate de soude. Ce sel est très-soluble 
dans l'eau. La dissolution donne par l'évaporation des cris
taux transparens qui ne s'altèrent point à l'air 3 . Ce mo-
lybdate et celui de potasse, ne sont pas susceptibles d'être 
volatilisés par la chaleur. 

• Scheele. I , i4<{. 
1 Aunáis of Philosophy. IV , 4^5. 
* Heyer, Greu's Handbuch. I I I , 709 . 
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ifc. Tungstate. E S P . 18. Tungstate de soude. En ajoutant de l'acide tung-
stique à une dissolution de soude, la liqueur donne, par l'éva-
poration, le tungstate de soude cristallisé en lames hexaè
dres allongées. 

Ce sel a une saveur acre et caustique; il est soluhle dans 
quatre parties d'eau froide, et dans deux parties seulement 
d'eau bouillante. Les acides sulfurique, nitrique, hydrochlo-
rique, acétique et oxalique, précipitent ses dissolutions, et 
il en résulte des sels triples qui varient suivant l'acide em
ployé. L'acide phosphorique n'occasionne pas de précipité 
dans ces dissolutions, et l'acide sulfurique n'en produit pas 
non plus lorsqu'on l'y verse après l'acide phosphorique. Les 
sulfates de potasse et de magnésie ne les précipitent point, 
mais les hydrochlorates de chaux et de bante, l'alun et 
presque tous les sels métalliques,"y occasionnent un préci
pité blanc \ 

ESP. i g . Columhate de soude. Inconnu. 

20. A f f a l e . Esp. 20. Acétate de soude. Ce sel, que Baron semble avoir 
examiné le premier, était anciennement connu sous la déno
mination absurde de terre foliée cristallisée. On le prépare 
ordinairement en saturant l'acide acétique par du carbonate 
de soude, et en évaporant la dissolution jusqu'à pellicule. 
Par le refroidissement , l'acétate de soude cristallise en 
prismes striés, qui ne-diffèrent pas beaucoup de la forme 
des cristaux de sulfate de soude. L'acétate de soude a une 
saveur acerbe approchant de l'amertume. Il est soluble daitg 
un peu moins de trois parties d'eau , à la température de 160 
centigrades 3 . Sa pesanteur spécifique est de 2,1 3 . Il est inal
térable à l'air. Chauffé, il perd d'abord son eau de cris j 

talhsaiion; à une forte chaleur il se fond; et en augmentant 
encore le feu, son acide est détruit. Ce sel ne peut cris
talliser dans la dissolution de carbonate de soude par l'acide 
acétique, qu'autant que cette dissolution est avec excès 
d'alcali. 

• Vanqnelin c t H e c b t , Journ. des Mines , n.° 19 , p. 20. 

' Bergman. V, j8. 
3 Hassenfratz , Ann. de Chim. X X V I I I , F I . 
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' W e n z e l , p . 147-
' Richti-r, Statique chimique. I , 1^6. 
» Iîerzelius, Ann. de Chim. L X X X I I , n 3 . 
4 Ibid. 
fi Composition théoréiique. 
« Morveau, A n n . d e C h i m . X X I X , 166. 
7 A n n . de Chim. X X \ 11, a6. 

Ce sel, d'après les analyses les plus exactes qui en aient compoiiiioiii 

été faites jusqu'à présent, est composé d e 

Acide. 60,39* 6 3 ' 2 8 * 6 i , C 8 g 3 3 0 , g 5 * 6 i , 4 5 ' 

Base. 3g, 61 36,72 3 8 , 3 i i 22,94 3 8 , 5 5 
Eau - M » " 4o, 1 1 » 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Esr. a i . Benzoate de soucie. Les cristaux d e c e sel sont 
plus larges que ceux d u benzoate dépotasse ;.mais sa saveur 
est la même. II est aussi très-soluble dans l'eau. 11 s'eifleurit 
à l'air. 

E S P . 22. Succinate de soude. En saturant de soude l'acide S u « " " t e . 

succinique pur, la dissolution donne, par l'évaporation spon
tanée , d e beaux cristaux transparens d e succinate d e soude. 
Quelques-uns d e ces cristaux sont sous la forme d e prismes 
tétraèdres avec sommets dièdres,et d'autres sont des prismes 
hexaèdres terminés par une face oblique 6 . La saveur d e c e 
sel est amère ; il est moins soluble dans l'eau que l'hydro-
chlorate de soude , e t il n'est point déliquescent à l'air. 

Lorsqu'on l'expose à une chaleur suffisante e n vaisseaux 
clos , il est complètement décomposé. 

E S P . a 3 . JSloroicylate de soude. Inconnu. 
Esp. a 4 . Camphorate de soude. On peut former c e sel d e _ *i-

I A · , 1 1 1 ri 11 Camphorvu, 

l á m e m e maniere que l e camphorate de potasse. 11 est blanc 
et transparent. Sa saveur est un peu amère, ses cristaux sont 
irréguliers. L'eau, à la température d e 1 6 o centigrades, dis
sout moins d'un centième d e sou poids d e c e sel. L'eau bouil
lante s'en charge , dans la proportion des 0 , 1 2 5 de son poids. 
II se dissout aussi dans l'alcool. Exposé à l'air, il perd sa 
transparence e t s'eifleurit légèrement, m a i s il ne s'y réduit 
jamais complètement e n poudre. L'action de la chaleur pro
duit sur Ce sel le même effet que sur le camphorate d e po
tasse ; l'acide brûle avec une flamme bleue, qui finit par 
devenir rougeâtre 7 . 
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' A n n . deChim. X X I I I , 5a. 
9 Bergman. 1 , 1 6 1 . 
3 Phil. Trans. 1808. 

4 Ann. de Chim. L X X I I I , 274. 
* Annals of Philosophy. V, 3o. 

E s p . 2 3 . Bohtate de soude. Inconnu. 
Esp. 26. Subérate de soude. Ce sel ne cristallise pas. Il 

rougit la teinture de tournesol. Sa saveur est légèrement 
a n i c r e . Il est très-soluhle dans l'eau et dans l'alcool. Il est 
déliquescent à l'air. L'action de la chaleur produit sur ce 
subérate le même effet que sur le subérate de potasse 1. 

E s p . 27. Pyrotartrate de soude. Ce sel n'a point encore 
été examiné. 

»8. Oxaiate. Esp. 28. Oxalate de soude. En faisant dissoudre deux 
parties de carbonate de soude cristallisé dans une partie d'a
cide oxalique, l'oxalate de soude se précipite en partie, parce 
qu'il est peu soluble dans l'eau. Le surplus de la dissolution 
donne, par l'évaporation, des cristaux grenus, qui verdis
sent le sirop de viulettes, et qui se dissolvent complètement 
dans l'eau chaude La saveur de ce sel est à-peu-près la 
même que celle de l'oxalate de potasse ; mais il est beaucoup 
moins soluble dans l'eau. Chauffé, il tombe en poudre, et 
perd en totalité son eau de cristallisation. t 

Les parties constituantes de ce sel sont : 

Acide oxalique 53 
• Soude 47 

1 0 0 

Dans mes premières expériences 3, j'avais porté trop haut la 
proportion de l'acide oxalique, parce que celui dont je m'étais 
servi , n'était pas suffisamment privé d'eau. M. Berard a fait 
la même erreur 4 . L'analyse de Vogel de Bayreuth est à-peu-
près exacte. Il obtint : 

Acide 54,77 
Soude 45 , 2 3 

1 0 0 , 0 0 5 

ESP. 2 g . Mellate de soude. Lorsque l'acide mellitique est 
neutralisé par la soude, la dissolution cristallise en cubes ou 
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' Klaprnth's Heitrnge. I I I , i 3 l . 
* Hasscnfratz, Ann. de Chim. X X V I I I , n . 
1 W c n i e l , p. 3o8. 
« Thénard, Ann. de Chim. X X X V I I I , 3g. 
* Watson's Chemical Essays, y , 6-, 

II . 33 

en table* à trois faces, quelquefois en cristaux isolés, et quel
quefois en cristaux en groupes *. 

Esp. 3o. Tartrate de soude. On peut former ce sel e n 3 3 

dissolvant la soude dans l'acide tartarique. Il cristallise en 
aiguilles fines. Sa pesanteur spécifique est de i,y^3y'. II est 
soluble dans son propre poids d'eau froide 3 . Ce tartrate peut se 
combiner avec un excès d'acide , et former ainsi un tartrate 
acide de soude à-peu-près aussi insoluble dans l'eau que le 
tartrate acide dépotasse 4 . 

ESP. 3I. Tartrate de potasse et de soude. On prépare 
ordinairement ce sel en mettant une partie de tartrate acide de 
potasse dans cinq parties d'eau bouillante , et en ajoutant 
peu-à-peu du carbonate de soude à cette liqueur, jusqu'à 
ce qu'il ne s'y manifeste plus d'effervescence, La dissolution 
du tartrate acide de potasse s'opère par degrés. Lorsque la 
saturation est complète, on fíltrela dissolution, et on l'évaporé 
alors jusqu'à consistance de sirop : par le refroidissement, 
le tartrate de potasse et de soude cristallise. 

On a distingué ce sel par la dénomination de sel de Sei~B 

guette, du nom d'un apothicaire de la Rochelle, qui le forma 
le premier, et qui le premier aussi en introduisit l'emploi en 
médecine ; il le recommanda dans un traité qu'il publia sur 
ce sel, en 1672. Bientôt après, Lemery en ayant adopté 
l'usage dans la pratique, à Paris, il devint un remède à la 
mode, et fit la fortune de celui qui l'avait découvert. Sa 
composition fut tenue secrète pendant quelque temps ; mais 
Boulduc et Geoffroy en reconnurent la composition eu i y 3 i . 

Ce sel cristallise en prismes à 8 ou 10 pans, inégaux, ayant 
leurs extrémités tronquées à angles droits. Ces pans sont 
généralement divisés en deux dans la direction de leurs axes; 
et la base sur laquelle ils reposent, est marquée de deux lignes 
diagonales , qui se croisent de manière à la diviser en quatre 
triangles. Ce sel a une saveur amère. II est presque aussi 
soluble dans l'eau que le tartrate de potasse. Il est efflorescent 
à l'air; la chaleur le décompose. Sa pesanteur spécifique est 
de 1,737 S . 
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1 ROURCRUY. V I I , 
a Ibid. P. ' ¿ 0 ^ . 
3 Annals of Philosophy. V I I I , aSa . 

D'après l'analyse que Vauquelin a faite de ce sel, il est 
composé de 

54 Tartrate de potasse. 
46 Tartrate de soude. 

100 1 

Si nous le considérons comme étant formé de 1 atome de 
tartrate de potasse, uni à 1 atome de tartrate de soude, ce 
qui est évidemment sa composition, alors il doit consister en 

Tartrate de potasse 53,^3 
Tartrate de soude 46,27 

100,00 

Or ces proportions coïncident avec le résultat de l'analyse de 
Vauquelin. 

ESP. 32. Citrate de soude On peut préparer ce sel en 
faisant dissoudre de la soude dans l'acide citrique. Par une 
évaporation convenable, on l'obtient cristallisé en prismes à 
6 pans , qui ne sont point terminés par des pyramides. Sa 
saveur est salée et fraîche; il exige 1,66 parties d'eau 
pour se dissoudre dans ce liquide. Il s'effleurit légèrement 
à l'air. Chauffé, il fond , se boursouffle, bouillonne, noircit, 
et il est décomposé. Ce sel consiste, suivant Vauquelin, 
en 

60,7 Acide. 
3g,3 Soude. 

100,0 * 

En le considérant comme étant formé de 1 ATOME acide 
1 atome soude , ses parties constituantes seront : 

Acide citrique 7 ^ 5 64,83 
Soude 4,000 35 ,17 

100,00 

ESP. 33. Rheùmate de soude. 11 paraît que ce sel cristallise 
en primes tétraèdres. Il n'est pas déliquescent, et il se dissout 
diiiis l'eau3. 
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On reconnaît aisément la composition des sels de soude 
en les considérant comme étant composés de 1 atome de 
soude uni à î atome de chacun des acides. Un atome de soude 
pèse 4 i e t I e poids d'un atome de chacun des acides a été 
donné dans un chapitre précédent de ce volume. 

Le carbonate de soude est peut-être de tous les sels de 
cette base celui dont on fait le plus d'usage. On employé, 
beaucoup le sulfate comme cathartique. On fait également 
Usage, en médecine , du sel de Seignelte ( tartrate de potasse 
et de soude ) ; mais il n'a été fait de la plupart des sels de 
soude aucune application utile. 

' Schéele , ou sugar of milk, 
* Donovan. 

1 Berzelius , Djurkcmien. I I , 436. 
* Braconnot, A n n . de Cium. L X X X V Í , 87. 

ESP. 3 4 · Kinate de soude. Inconnu. 
ESP. ^.Sacchohctate de soude. Petits cristaux solubles 

dans 5 fois leurs poids d'eau bouillante 
E S P . 36. Urate de soude. Une poudre blanche , ayant la 

même apparence que l'acide urique pu r , soluble dans une 
lessive de soude. 

E S P . 3 J . Malate de soude. Sel déliquescent, très-soluble, 
incxistallisable. 

E S P . 38. Sórbate de soude. Ce sel ne cristallise qu'autant 
qu'il contient un excès d'acide. Il forme alors des cristaux 
permanens, solubles dans l'eau, mais qui ne se dissolvent 
point dans l 'alcool ' . 

ESP. 3g. Formate de soude. Ce sel n'a point encore été 
examiné avec soin. 

ESP. 4 o . Lactate de soude. Ce sel a une très-grande res
semblance avec le lactate de potasse, dont on ne peut le dis
tinguer que par l'analyse 3 . 

ESP. 4 1 - Zumate de soude. Sel déliquescent, incristalli-
sable, soluble dans l'alcool*. 
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S E C T I O N IV. 

Sels de chaux. 

1. PARMI les sels de chaux, il en est un très-grand nombre 
que l'eau ne peut dissoudre ; et quelques-uns de ceux qui 
sont solubles dans ce liquide , cristallisent difficilement. 

Propriétés a. Si l'on fait bouillir pendant quelque temps un sel de 
g é n é r a l e , . c ^ a u x insoluble dans l'eau, dans une dissolution de carbonate 

de potasse, il reste une poudre blanche , qui se dissout avec 
effervescence dans l'acide nitrique, et qui manifeste tous les 
caractères d'un carbonate de chaux. 

3 . Les sels de chaux solubles n'éprouvent aucun change
ment par une addition d'ammoniaque pure ; mais la potasse 
ou la soude y produisent un précipité blanc , qui est la chaux 
pure. 

f\. Lorsqu'on verse de l'oxalate d'ammoniaque dans la dis
solution d'un sel de chaux, il se produit immédiatement un 
précipité blanc, épais; mais cet effet de précipitation instan
tanée n'a pas lieu avec le citrate ou le tartrate d'ammoniaque. 

5. Les sels de chaux ne sont point précipités parle ferro-
cyanate de potasse ; mais quelques-uns le sont en les mêlant 
avec une infusion de noix de galle. 

• . N i t r a t e . -ESP. T. Nitrate de chaux. Ce sel est connu depuis long
temps des chimistes. Il accompagne presque toujours le ni
trate de potasse natif. On peut le préparer en dissolvant le 
carbonate de chaux dans l'acide nitrique, en évaporant la 
dissolution jusqu'à consistance de sirop, et en la laissant alors 
refroidir lentement. Le sel s'y dépose en cristaux. 

P r o p r e t é s . Les cristaux de ce sel sont des prismes à 6 pans, terminés 
par de longues pyramides; mais il se présente le plus souvent 
sous la forme de longues aiguilles déliées et brillantes. Sa 
saveur est. très-âcre et très-amère ; sa pesanteur spécifique 
est de 1,6207 *. Il existe à peine un autre sel qui soit plus 
soluble dans l'eau. Une partie de ce liquide en dissout quatre 
de nitrate de chaux à la température de 160 centigr., et l'eau 
bouillante s'en charge en toute proportion. L'alcool le dis-

* Hasseufratz , A n n . de Clum. X X V I I I , 12. 
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sont en poids égal au sien à la température de l'ébullition 
Le nitrate de chaux,, de même cjue tous ks sels nès-solubles, 
s'obtient difficilement cristallise. Exposé à l'air, il en attire 
très-promptement l'humidité, et s'y fond entièrement. C'est 
à raison de cette tendance à s'humecter, qu'on l'emploie 
quelquefois pour dessécher les gaz, en les faisant traverser 
des tubes contenant du nitrate de chaux bien desséché. Ce 
sel attire, pendant leur passage, une grande partie de l'eau 
qu'ils tenaient en dissolution. 

Le nitrate de chaux éprouve très-promptement la fusion 
aqueuse lorsqu'il est chauffé; son eau de cristallisation s'é
vapore, il se dessèche, et acquiert souvent la propriété 
d'être lumineux dans l'obscurité. Ou l'appelait autrefois, 
dans cet état, phosphore de Baudoin, du nom de celui qui 
lui reconnut, pour la première fois cette propriété ' . A un 
plus grand degré de chaleur, il est décomposé; il y a déga
gement de deutoxide d'azote, de gaz oxigène, de gaz 
azote, et la chaux reste pure. Ce sel détone à peine avec les 
corps combustibles, et probablement à raison de la grande 
proportion de son eau de cristallisation. 

Les expériences qui ont été faites pour en déterminer les 
parties constituantes , ont donné les résultats suivans : 

Acide , . 43 3 57,44+ 63,g 5 66 ,a 6 65,o6' Composition. 

Base. . . 3a 32,00 36,1 33,8 34,94 
Eau. . . a5 10,56 • » » 

T o t a l . , . 100 1 0 0 , O Q J Q O j o o 100,00 

ESP. a. Carbonate de chaux. Celte substance, connue a. colonne, 

sous les noms de marbre , de craie , de pierre à chaux, etc. , 
existe en grande abondance dans la nature, diversement 
mêlée avec d'autres corps. C'est peut-être, à l'exception de 
Yhydrochlorate de soude, la substance saline la plus impor-

1 Bergman. I , i35. > 
3 Son exposé, sur la formation de cette substance , fut publié, en 

1675, sous le titre de Phosphorus hermelicus, scu magnes laminant. 
\ o y . aussi Phil. Trans, abr. IX , 368. 

3 Bergman. I , i36. 
< Kirwan, Nicholson's Journ. I I , 3r5. 
1 Richter, Statique chimique. I , pi i 3 G . 
6 W e n a e l , p. 8 4 . 
' Composition théorétique. 
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tante et la plus généralement employée; aussi ses propriétés 
ont-elles été très-complètement examinées. 

. i h On rencontre souvent le carbonate de chaux cristallisé et 
parfaitement transparent La forme primitive de ces cristaux 
est le rhomboïde obtus à angles de i o i ° , 5 O et 7 8 ° , 5 O . Celle 
de sa molécule intégrante est la même; mais outre cette 
forme primitive, les cristaux de carbonate de chaux se pré
sentent sous tant de ligures différentes, qu'il n'en a pas été 
découvert et décrit par les minéralogistes , moins de 6 1 6 va
riétés. Ce carbonate n'a presque pas de saveur. Sa pesanteur 
spécifique est de 2 , 7 . Il est insoluble dans l'eau pure ; mais 
ce liquide saturé cPacide carbonique peut en prendre la 
quinze centième partie de son poids. Il se précipite peu-à-

Seu de cette dissolution, sous la forme d'une pondre blanche *. 
ne s'altère que peu, o u même pas du tout à l'air. Exposé à 

la chaleur, il décrépite; il perd son eau de cristallisation, et 
l'acide s'en sépare ensuite à mesure que la chaleur augmente; 
mais il en faut une assez forte pour le lui enlever complè
tement. 

On l'a trouvé composé, savoir: 

A C I D O 3 4 1 4 5 3 4 3 , 9 + 4 3 , ? . 5 4 3 , I 4 S 

Base 55 55 5 6 , 1 5 6 , 8 5 6 , 8 6 
Eau 11 a >i a » 

\0O IOQ 100,0 100,0 100,00 

l i m II a été fait, par James Hall, quelques expériences très-» 
intéressantes sur la fusibilité de ce sel. Leur résultat fut 
qu'en mettant, par une forte compression, obstacle au dé
gagement de l'acide carbonique, le sel fond à une chaleur 
rouge, et prend un aspect qui a quelque ressemblance avec 
Ja pierre à chaux grenue. Il se dissipe ordinairement une 
portion de l'acide carbonique, quelquefois très petite, et 
très-souvent n'excédant pas 4 0 1 1 5 pour 1 0 0 . fiucholz a 
•vérifié ces expériences d'une manière inattendue. Il mit deux 
kilogrammes de craie lavée ( carbonate de chaux avec 

1 Bergman. 1, 26. 
a Ibid. Opusc. I , 2 3 . 
3 Kifwan, JVicholson's Jonro. IÏT, 2 T 5 . 
* Dr. Marcet, ïïicholson's Journ. X X , 29· 
' ' M o n analyse. 
* C O M P O S I T I O N T H É O R É T I Q U E » 
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ti,oo5 seulement de matière étrangère) dans un creuset en 
l'y foulant bieu, et il exposa ensuite ce creuset couvert à 
l'action d'une forte chaleur dans un fourneau. La craie fut 
convertie, à l'exception d'une petite portion à sa surface, 
en une masse foliée, dure, jaunâtre, avec une tiès-grande 
transparence, et ayant évidemment éprouvé un commence
ment de fusion. Elle était absolument dans un état semblable 
à celui du carbonate de chaux de James Hall, et elle conte
nait 0 , ^ 2 d'acide carbonique Bucholz obtint le même 
effet sans compression. 11 était dû, sans-doute, au degré de 
chaleur auquel le creuset avait été exposé. 

Esp, 3 . Borate de chaux. En mêlant ensemble de l'eau 
de chaux et une dissolution aqueuse d'acide borique, ou 
bien en faisant bouillir ensemble dans l'eau, de la chaux et 
du sous-borate de soude pur, le borate de chaux se préci
pite, dans I un et l'autre cas, à l'état d'une poudre blanche, 
insipide et qui se dissout difficilement dans l'eau ". 

Esp. 4· Silicate de chaux. Le minéral appelé shaalstein 4. Su iv i e , 

ou spath en table, qui n'a encore été trouvé que dans le 
Bannat de ïemeswar et dans l'île de Ceylan, est un bisilicate 
de chaux. Il est d'un blanc grisâtre, avec un éclat nacré et 
à cassure lamelleuse. Il est semi-transparent et semi-dur. 
Sa composition est, suivant l'analyse de Klaproth , de 

Silice 5o 
Chaux 45 
Eau 5 

Si nous le supposons formé de 2 atomes silice et de 1 a-
tôme chaux, ses parties constituantes seront 

Silice ^9,83 
Chaux 45,17 
Eau 5 

100,00 

Or, ces proportions coïncident presqu'exactement avec 
les résultats de l'analyse. 

Esp. 5. Borosilicate de chaux. Le minéral appelé da- 5. Boraiiiicut: 

tholite, découvert par Esmark, près Arendal, en Kor-

' Celilon's Jrmrn. *>.e série. I , 2 7 1 . 
* Bergman. I I I , 363. 
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*. Gchlen's Jourrt. V I , mj. 
• CrcII's Arm. 1 7 0 S , I , 3a3. 
î M cm. de PInst. II , 2 7 4 . 

w é g e , est un borosilicate de chaux. On trouve ce sel de 
couleur blanche, grisâtre ou verdâtre, et cristallisé en prismes 
rectangulaires applatis, ayant leurs angles tronqués. II est 
demi-transparent, assez dur, avec éclat résineux et d'une 
pesanteur spécifique de a,980. Klaproth l'a trouvé composa 
de 

Silice 36,5 
Acide borique 24 
Chaux 35,5 
Eau 4 

1 0 0 , o 1 

tosphafe. 'Esp. 6. Phosphate de chaux. Il existe au-moins quatre 
sous-espèces de ce se l , qu'on peut obtenir séparément, sa
v o i r : le phosphate, le bi-phosphate, le ijuadri-phasphate et 
]e sous-phosphate. 

Sons-Esp. î . Phosphate. Schéele et Gahn trouvèrent 
les premiers, en 1 7 7 4 , ce sel important, dans les os, dont il 
constitue la base; mais c'est par les recherches plus étendues 
dEkcberg *, de Fourcroy et de Vauquelin 3 , que nous en 
avons connu d'une manière plus précise les propriétés, 

paraticn. Ce sel formant la base des o s , on peut se dispenser de le 
préparer artificiellement. 11 suffit, pour l'obtenir à l'état de 
pureté, du procédé suivant : on calcine les os au blanc,on les 
réduit en poudre, et par des lavages à l'eau répétés , on eu 
sépare plusieurs selssolubles que les os contiennent. On dis
sout la masse ainsi lavée dans l'acide hydrochlorique, et on 

f>récipitela dissolution par l'ammoniaque. On lave avec soin 
e précipité, et on le fait sécher. C'est le phosphate de 

chaux pur. 
f r o p r i t i é s . Le phosphate de chaux, ainsi préparé, est tonjours à 

l ' é t a t d'une poudre blanche. Cu sel est sans saveur, insoluble 
dans l'eau^et inaltérable à l'air. Il peut être fortement chauffé 
sans éprouver aucun changement; mais à un très-grand d e g r é 

de chaleur il se ramollit et se convertit en un émail blanc de
mi-transparent, ou plutôt en porcelaine. 11 faut, d'après les 
expériences de Saussure, une chaleur équivalente à 378° du 
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' Jnurn. de P h y s . X L V , 2O. 
a F.keberg, corrigeant, ses données. Crell's Annals, 1798, I , 331, 
3 Herzehus, Ann. de C l i i r a . et Phys. I I , 168. 
* D'après mes expériences, 
î Composition théorétique. 

pyromètre de Wedgcwood pour produire ceteffet'. Il se dis-
sout sans effervescence dans les acides nitrique ethydrochlo-
rique; et il peut en être précipité de nouveau par l 'hydre 
chlorate d'ammoniaque, sans avoir été altéré dans sa nature. 

Les acides sulfurique, nitrique, hydrochlorique j fluo-
riqne, ainsi que plusieurs acides végétaux, peuvent décom
poser le phosphate de chaux; mais la décomposition n'est 
que partielle. 

La table qui suit, présente les résultats des expériences Compo.iiio» 

faites, jusqu'à présent, sur la composition de ce sel. 

Acide. j o o 1 j o o 3 i o o 4 100 5 

Chaux 7 2 i 9 1 84,53 79i 77^ 8o,5 

SOUS-ESP. 2 Biphosphate de chaux. Si l'on met en di
gestion du phosphate de chaux dans l'acide phosphorique 
pur, dissous dans l'eau chaude, on trouvera que l'acide prend 
une quantité du phosphate , contenant exactement son propre 
poids d'acide phosphorique ; mais il refuse d'en dissoudre 
davantage. Je considère donc cette dissolution comme étant 
un hi-phosphate de chaux. Elle a une saveur acide, et plutôt 
piquante et désagréable. En l'évaporant lentement jusqu'à 
siccité, elle ne cristallise pas ; mais elle produit une masse 
blauche sèche , un peu déliquescente à l'air , soluble dans 
l'eau, mais ne se dissolvant pas dans les acides. Au chalu
meau, elle se fond en un verre transparent insipide , inso
luble dans l'eau , et n'ayant point d action sur les couleurs 
bleues végétales. Aucun acide ne dissout cebi-phosphate, qui 
est évidemment composé de 

Acide I O O 
Chaux 40,27 

SOUS-ESP. 3 . Quadri-phosphate de chaux. En faisant di
gérer, peudant quelque temps, du phosphate de chaux en 
poudre fine , avec autant d'acide sulfurique qu'il eu faut pour 
saturer toute la chaux que le sel contient; si alors , après 
avoir étendu la liqueur d'une suffisante quantité d'eau, on 
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met le iout sur un filtre, le liquide qui passe à travers con
tient tout l'acide phosphorique 1 encore combiné avec un 
quart de la chaux qui existait originairement dans le sel. Les 
autres trois quarts ont été séparés de ce sel par l'acide sul-
furique, et restent sur le filtre. Ce liquide contient donc en 
dissolution un quadri-phosphate de chaux. Ce sel est celui 
décrit par Fourcroy et Vauquelin , en I 7 Q 5 , sous le nom 
de surphosphate de chaux. Par l'évaporatiou, le liquide se 
réduit en une croûte molle, d'une saveur acide et soluble 
dans l'eau. Chauffée , elle se fond proniptemrnt au chalu
meau, en un verre insipide transparent, insoluble dans l'eau 
et dans les acides , et. qui n'a aucune action sur les couleurs 
bleues végétales. C'est la substance bien connue dont on fait 
l'acide phosphorique , et qui se vend chez les apothicaires , 
sous le nom d'acide phosphorique vitreux. Si après l'avoir 
mêlée avec une certaine quantité de bicarbonate de potasse, 
on l'expose à une chaleur rouge , elle est décomposée et 
convertie en phosphate de potasse et phosphate ordinaire 
de chaux. On peut, en procédant ainsi, obtenir environ i1' 5 
de phosphate de chaux ordinaire de 3 grammes du sel 
vitreux. 

SODS-ESP. 4- Sous-phosphate de. chaux. Ce sel, qui se ren
contre dans la nature , est connu des minéralogistes sous le 
nom d'apatite ou pierre d'asperge. 11 cristallise ordinairement 
en prismes hexaèdres surbaissés. Sa couleur varie ; mais le 
plus ordinairement elle est blanche ou verte. 11 a beaucoup 
d'éclat , et cet éclat est résineux. Sa cassure est imparfaite
ment lamelleuse- Il est mou , et sa pesanteur spécifique varie 
de 2,824 à 3 , 2 . . D'après les analyses qui en ont été faites par 
Klaproth et Vauquelin , ce sel est composé de 

Acide phosphorique i o o a . . . . i o o 3 

Chaux i i 8 , 5 . . . . i 2 J , i 2 

Si nous considérons actuellement que ce sel est formé de 
i atome acide phosphorique -+- î à atome chaux , ou, ce qui 

1 II y a environ un tiers du phosphate de chaux qui n'est pas dé
composé; mais je fais ahstracliou de celte quantité'. 

9 Vauquelin, Journ. des Mines , ti.° 3 7 , p. a, 
3 Beilroge. IV , i y | . 
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est la même chose, de 2 atomes acide-4- 3 atomes chaux > 
alors sa constitution sera : 

Acide phosphorique 100 
Chaux , 120,82 

Ce qui se rapproche de très-près du re'sultat moyen des 
analyses de Klaproth et de Vauquelin. 

E S P . 7. Phosphite de chaux. Ce sel n'a pas encore été 
examiné. 

E S P . 8. Hjpuphosphite de chaux. Ce sel est trèssohlhle 
dans l'eau; mais ses propriétés n'ont pas été particulièrement 
recherchées. 

E S P . 9. Sulfate de chaux. Il y a deux sous-espèces de 1 . suifn» a» 
ce sel. La première contient de l'eau, c'est le sulfata ordi
naire; la seconde est privée d'eau, on l'appelle sulfate anhy-
dre. 

SOUS-ESP. 1. Sulfate ordinaire. Ce sel était Lien connu Suir»». 
des anciens sous Je nom de gypse ; mais ce ne lut que par 
l'analyse qu'en firent Margraff et Macquer, qu'on apprit qu'il 
était un composé d'acide sulfurique et de chaux. Le sel 
formé artificiellement par l'union de ces deux substances , 
s'appelait autrefois sélénite , probablement à raison de sa 
blancheur. 

Bergman examina ,1e premier, ce sel avec précision On Prcpné' .é i . 

le trouve si abondamment répandu dans la nature , qu'on 
le forme rarement par l'art. Lorsqu'il est pur , il est souvent 
cristallisé. La forme primitive de ses cristaux es t , suivant 
Haiiy, un prisme droit quadrangulaire, à bases rhomboidales, 
dont les angles sont de 113 et de 67 degrés. Sa molécule inté
grante a la même forme ; mais il se rencontre plus ordinaire
ment cristallisé en octaèdres, en prismes hexaèdres avec 
sommets tétraèdres, ou sons forme lenticulaire. Ces cristaux 
sont souvent extrêmement transparens. 

Sa saveur est légèrement nauséabonde ; mais elle est à 
peine sensible , si ce n'est lorsqu'on boit de l'eau qui en est 
imprégnée '. Ce sel est soluble dans 4Go parties d'eau à la 
température de 16° centigr., et dans 45o parties d'eau bouil
lante M. Paul a observé, qu'en saturant cette dissolution 

' Macquer. 
2 Burliolz, Gchlcn's Jour. V, iC5, 
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• Phil. Mag. X V , 6 3 . 
a Journ. (le Pbys. X L V , 16. 
3 Bucholz Gehlen's Jour. V, 162. 
4 Ibld. 
5 Bergman. ï , I 3 5 . 
6 D'après mon analyse. 
7 Klaprotli, Gehlen's Jour. II , 35f). 
8 B e n c l i u s , A n n . dcChim. L X X V I I , 84. 
» Composition théoi etique. 

Ibld.. 

de gaz hydrogène par pression , le sulfate se convertit, au 
bout d'environ six mois , en un sulfure Ce sel ne s'altère 
point à l'air. Il se dissout dans l'acide sulfurique. 

En l'exposant à la chaleur , il perd son eau de cristalli
sation, il décrépite, et se réduit en une poudre blanche, 
douce au toucher. Cette poudre, après avoir été dépouillée 
de son eau en la chauffant au rouge , absorbe ensuite très-
rapidement ce liquide , et le solidifie. Il se produit en même-
temps une légère augmentation de température ; de sorte 
qu'en faisant une pâte de cette poudre avec de l'eau, elle 
se dessèche en peu d'instans. Dans cet état , on l'appelle 
plâtre de Paris ; et à raison de cette propriété , on en fait 
un grand usage pour former des moules, etc. 

Le sulfate de chaux , chauffé très-fortement, finit par se 
fondre. Au chalumeau , il donne un globule vitreux , opaque. 
La température nécessaire pour produire cet effet est , sui
vant Saussure, de 5 i ° de VVedgewood *. 

On a présenté, dans la table qui suit, les expériences les 
plus exactes qui aient été fai:os jusqu'à présent pour déter
miner les parties constituantes de ce sel. 

Acide. 43» 5(5,58 4 4e5 5 7

5 5 7 , 5 7 ' 58« 5 7 , 9 7 ' 45,8"> 
Chaux. 3 3 4^,42 ^ 2 4^ 4Qi43 4* 4 ' :°* 3 3 , 2 
E A U . 5 | 31 2 ? . » 3) ) J » 21 

100 I O O , o q 100 X O O 100,00 100 100,00 100,0 

Sui&te SOUS-ESP. 2 . Sulfate anhydre. Cette sous-espèce, qui paraît 
° h i d " ' avoir été distinguée pour la première fois par Ilaiiy, setruuve 

native dans diverses contrées : comme en Suède, dans le 
Tyro l , à Berne, etc. Fleurieu en décrivit, avec beaucoup 
d'exactitude, un échantillon, dans le Journal de physique pour 
1 7 9 8 , et Yauquelin reconnut sa composition par l'analyse. 
Il a été fait depuis des recherches plus étendues sur ce sel 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



par Bournon 1 , Chenevix * , qui en analysa un échantillon, 
plus pur ; et plus récemment encore par Klaproth 3. 

Ce sel est ordinairement en cristaux, dont la forme pri
mitive est un prisme droit ayant deux de ses faces plus 
larges que les deux autres. 11 a beaucoup d'éclat, et les faces 
larges ont une apparence nacrée. Sa pesanteur spécifique est 
d'environ 2 ,g5o. Sa dureté, qui est très-grande, ne le cède 
point à celle du spath calcaire. Il devient ordinairement phos
phorescent lorsqu'il a été chauffé. Il est transparent, inso
luble dans l'eau, et se rapporte dans toutes ses autres pro
priétés au sulfate ordinaire. 

Il est exactement composé de la même manière que le 
sulfate, si ce n'est qu'il ne contient pas d'eau. 

ESP. 1 0 . Sulfite de chaux. Berthollet est le premier i o . SuiGie . 

chimiste qui ait fait mention de ce sel, que Eourcroy et 
Vauquelin ont décrit. 

Lorsqu'on l'obtient en saturant l'acide sulfureux de carbo
nate de chaux, il est sous la forme d'une poudre blanche ; 
mais si l'on ajoute un excès d'acide sulfureux , il se dissout 
et la dissolution cristallise par refroidissement en prismes 
à 6 pans , terminés par des pyramides allongées. Ce sel n'a 
presque pas de saveur. Cependant, en le tenant pendant 
quelque temps dans la bouche, il laisse sur la langue une 
impression manifestement sulfureuse. II exige environ 8oo 
parties d'eau pour se dissoudre. Exposé à l'air, il effleurit 
très-lentement, et sa surface est changée en sulfate de chaux. 
Lorsqu'il est chauffé , il perd son eau de cristallisation , et 
tombe en poussière. Exposé à une chaleur violente , il s'en 
dégage du soufre , et il est converti en sulfate de chaux. Les 
parties constituantes de ce sulfite sont : 

Acide ' 54,2g 
Chaux 45,7i 

1 0 0 , 0 0 

Esp. 1 1 . Hjposulfite de chaux. En exposant à l'air une 
dissolution de sulfure de chaux , elle perd sa couleur en peu 
de jours; il s'y précipite du soufre et du carbonate de chaux, 

1 Jtiurn, des Min. An X. I I , 3^5. 
* Ibid. p. 
^Gebieu's Juurn, U, 355. 
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qu'on en sépare aisément par le filtre. En évaporant ensuite 
cette dissolution, elle donne des cristaux prismatiques à-peu-
près semblables à ceux d'bvdrochlorate de chaux. Ces cris
taux, conservés pendant long-temps à l'air,n'éprouvent au
cune espèce d'altération. Ils sont solubles dans l 'eau, et con
sistent dans l'hvpo-sultite de chaux ' . 

ESP. 12. Arseniate de chaux. En versant de l'acide ar-
senique, dans de l'eau de chaux, il se forme un précipité (Far-
seniate de chaux; mais si on ajoute un excès d'acide ,1e sel 
est redissous, et la liqueur donne, par l'évaporation ,de petits 
cristaux d'arseniate de chaux. Ces cristaux sont solubles dans 
l'eau ; l'acide snlfnrique les décompose. On peut également 
obtenir cet arseniate en faisant dissoudre de la craie dans 
l'acide arsenique , ou en mêlant ensemble des arseniates al
calins et des nitrate , hydrochlorate , ou acétate de chaux. 
Lorsqu'on chauffe l'arseniate de chaux, il manifeste le9 
mêmes phénomènes que l'arseniate de potasse. Les parties 
constituantes de ce sel sont, d'après l'analyse que LaugieF 
a faite *, de 

Acide arsenique.. 6 j 
Chaux 33 

îoa 
Si nous le supposons composé de i atome acide -+-. I 

atome de base, il consisterait dans 

Acide 6 6 , 6 
Chaux 53,3 

Nombres qui coïncident avec ceux de Laugier. 
E S P . i 3 . A.scnite de chaux. C'est une poudre blanche 

insoluble. 
E S P . \f\. Antimoniale de chaux. On peut former ce sel 

en versant une dissolution d'antimoniate de potasse dans de 
l'hydrochlorate de chaux. C'est une poudre blanche. peu 
soluble dans l'eau. Le précipité affecte la forme cristalline, 
précisément comme celui de carbonate de chaux 3 . 

* Gay-Lussan, Ann. de Chim. L X X X V , 200. 
* Ami . de Ctiim. L X X X V , 58. 

* Berzelius, jXichoIson's Journ, X X X V , 4 1 ' 
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S E L S D E C H A U X . 5^7 

ESP. 15. Antimonite de chaux. C'est une poudre blanche 
cristalline, très-soluble dans l'eau *. 

E S P . 16. Chromate de chaux. Ce sel n'a encore été exa- ,s. chromiit. 
miné jusqu'à présent que par Vauquelin. La dissolution de 
la chaux dans l'acide chromique donne par l'évaporatioD , 
des plaques soyeuses d'un brun jaunâtre,qui se dissolvent 
facilement dans l'eau ; ce chromate est décomposé par les 
alcalis fixes2. 

E S P . 17. Molybdatc de chaux. Ce sel se produit à l'état 
pulvérulent, en versant de l'acide molybdique.dans une dis
solution de chaux par les acides nitrique ou hydrochlorique. 
Il ne paraît pas être soluble dans l e a u 3 . 

E S P . 18. Tungstate de chaux. Ce se l , qui se ren-1'. Tudjiuiü. 
contre dans la nature, est connu par les minéralogistes 
sous le nom de tungstène. Il fut décrit le premier, et c'est 
de lui que l'oxide métallique et tout le geure, reçurent leur 
dénomination. On le trouve ordinairement cristallisé ; et, d'a
près les observations de Bournon, il paraît que sa forme 
primitive est un octaèdre, composé de deux pyramides té
traèdres, appliquées base à base. Les faces sont des triangles 
isocèles dont l'angle au sommet est de 44° ' 6 ' , e t chacun des 
deux autres de 6 7 o 5o.'. L'anale solide an sommet pris sur 
les faces est de et de 64° 2 2 ' lorsqu'il est pris sur les 
bords du cristal 

Ce sel est d'un gris jaunâtre, quelquefois cristallisé , et 
toujours un peu translucide. La forme primitive de ses cris
taux est, suivant Haiiy, l'octaèdre. Sa pesanteur spécifique est 
d'environ 6, et sa dureté est, en général, très-considérable. 
Il est insoluble dans l'eau, et ne s'altère pas sensiblement à 
l'air. Ce sel est composé, d'après l'analyse de Berzelius 5 , de 

Acide tugnstique 80,417 

Chaux ig,4oo 

99> 8 , 7 

ESP. î g . Acétate de chaux. Crollius a donné le premier , g , A c é i a ¡ e ¿ 

' Berzelius, Tfiehnlson's J o u r n . X X X V , ^ 5 . 
a Ann. de Chim. L X X , 70. 
3 Gren's Handbuch I I I , 7 1 1 . 
* Bournon , Journ. des Min. A n 1 1 , n.° . ; 5 , p . 161 . 

A£banillin°ar. IV, 3oD. 
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une description exacte de ce sel. Cependant les anciens firent 
usage, dansJa chirurgie, d'un mélange de chaux et de vinai
g r e 1 . On forme aisément ce sel en faisant dissoudre du car
bonate de chaux dans l'acide acétique. La dissolution éva--
poréejusqu'à pellicule, donne par le refroidissement, l'acétate 
de chaux en belles aiguilles prismatiques, d'un aspect bril
lant, satiné. La pesanteur spécifique de ce sel est de i,oo5 *.· 

Sa saveur est amôre et aigre, parce qu'il est toujours avec 
excès d'acide. Il est soluble dans l'eau et inaltérable à l'air; 
au-moius Morveau a-t-il gardé de ce sel pendant une année 
entière, recouvert simplement avec du papier, et même 
pendant un mois sans l'être du tout, et il n'avait éprouvé 
aucune espèce de changement 3 . La chaleur le décompose 
en dégageant et en détruisant en même-temps une portion 
de son acide. 

Les analyses qu'on a faites jusqu'à présent de ce sel, 
ont donné pour proportions de ses parties constituantes 

Acide. . . 6 f , 3 * . . 6 5 , n 5 . . fi5,:56. . 6 4 , 6 ' . . 63,75» 
Base . . . 3 5 , 7 . . . 3 4 , S Q . . . 3 4 , 2 5 . . . 3 5 , 4 - • ' 36,a5 

I O U J O I O O , 0 0 2 0 U , 0 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 0 

ESP. 20. Benzoate de chaux. Ce sel se forme en cristaux 
blancs, luisans, pointus, d'une saveur sucrée, et beaucoup 
plus solubles dans l'eau chaude que dans l'eau froide. 11 
existe en abondance dans l'urine des vaches 9 . Il exige 20 
parties d'eau froide pour se dissoudre. Chauffé il se fond, 
donne de l'eau, et un peu d'acide benzoïque. Par l'augmen
tation de la chaleur il se sépare un acide empyreumatique 
semblable au baume du Pérou l a . 

so.Bunzoaie. Esp. 2 i . Succinate de chaux. Ce sel se forme en cris* 
taux oblongs, pointus, non déliquescens, et qui se dissolvent 

• Plinü Lib. X X X V I , c. 9 . 4 . 
» Hassenfrau, Ann. de Chim. X X V I I I , 12. 
1 "Morveau , Encycl. méthod. I , c,. 
^ Higgins on acetous acid, p. 4 7 -
s Richter, Statique chimique. I , p. i3S. 

6 " W E N / E T , p . i5o. 

? Benc l ius , Armais of Philosophy. V, 1 ^ 4 -
* Composition theorétique. 
9 Fourcroy et Vauquelin. 
" "RuchoU, GcUlcn's Journ. fur die Chemie , P h y s i c t , etc. IX* 

3 4 8 . 
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SELS DE C H A U X . 5'iÇ) 

difficilement, même dans l'eau bouillante. Ce sel ne s'altère 
point à l'air. Il est décomposé par l'hydrochloraie d'ammo
niaque, ainsi mie par les carbonates d'alcalis fixes. 

Esp. 22. JSLoroxjlate de chaux. On trouva ce sel dans»» Moro«}i<«« 

l'ccorce d'un mûrier à Naples. Il est cristallisé en aiguilles 
courtes, et ne s'altère pointa l'air. A la température ordinaire 
de l'atmosphère looparties d'eau dissolvent i ,5 parties de ce 
sel,et cettemême proportion duliquidebouillant peut en dis
soudre 3,5 parties. Sa saveur ressemble à celle de l'acide succi-
nique. Lorsqu'il est chauffé il se bc/ursouffle en exhalant une 
vapeur qui irrite l'organede l'odorat.Sa dissolution précipite 
l'acétate de plomb, le nitrate d'argent elle nitrate de mercure. 

E S P . 2 , 3 . Camphorate de chaux. On peut préparer ce sel « 3 c«mphor»*« 

en mettant dans de l'eau de chaux de l'acide camphorique 
cristallisé. On fait alors bouillir le mélange, on le passe à 
travers un fdtre, et on fait évaporer la liqueur jusqu'aux 
0,^5 environ de son volume. Par le refroidissement le cam
phorate de chaux se dépose. Ce sel n'affecte pas de forme 
régulière; mais lorsque l'évaporation a été conduite d'une 
manière convenable, on l'obtient en lames couchées l'une sur 
l 'antre. Il est blanc et d'une saveur légèrement ainère. 

L'eau, à la température de 16° centig.. ne dissout que très-
peu de ce camphorate; 1 eau bouillante peut en prendre en
viron les 0,02 de son poids. Il est insoluble dans l'alcool. 
Exposé à l'air il se dessèche et tombe en poussière. Lorsqu'il 
est chauffé modérément il fond et se boursouffle. Mis sur 
les charbons ardens, ou lorsqu'on le chauffe en vaisseaux 
clos, l'acide est décomposé et volatilisé, et la chaux reste à 
l'état de pureté. Eu versant de l'acide sulfurique dans une 
dissolution de ce sel, il y produit un précipité insoluble. 
Les acides nitrique et hydrochlorique précipitent l'acide cam-
pliorique. 

Le camphorate de chaux est composé, suivant Bouillon 
Lagrange, de 

5o Acide. 
43 C h a u x . 

7 Eau. 
1 0 0 

Esp. 24- liolétate de chaux. Ce sel a été décrit, p . iQQ 
de ce volume. 

n . 34 
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• A n n . de Chim. X X I I I , 54· 
• IV'Ion analyse. 
5 Berard, Ann. de Chim. L X X I I I , 2 6 3 . 
•* ; Gay-Lussac et Thénard, Recherches physïco-chimiq. II , 3oo. 
5 Vogcl de Bayrcuth , Annals of philosophy. V, 3o. 
6 Composition théorétique. Dans toutes les analyses, excepté celle 

«leVwgel, l'acide oxalique retenait encore une portion d'eau j c'est 
pourquoi la proportion,d'acide y a été portée uùa-haut. 

cS. S u i é n t e . Esp. a5. Subérate de chaux. Ce s e l n e c r i s t a l l i s e p o i n t . 

Il e s t p a r f a i t e m e n t b l a n c ; sa s a v e u r e s t u n p e u s a l é e . Il ne 

r o u g i t p a s l a t e i n t u r e d e t o u r n e s o l . Il s e d i s s o u t t r è s - p e u d a n s 

l ' e a u , s i c e n ' e s t l o r s q u ' e l l e e s t c h a u d e ; e t l o r s q u e la l i q u e u r 

r e f r o i d i t ,1e s e l d i s s o u s - e n p l u s se p r é c i p i t e . Mis s u r l e s c h a r 

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

p o s é , e t i l n e r e s t e q u e la c h a u x à l ' é t a t p u l v é r u l e n t \ 

E S P . 16. l'y ro-tartrate de chaux. Ce s e l n ' a p a s é t é e x a m i n é . 

3 7 . O R A H T A : Esp. 27. Oxalate de chaux. L ' a c i d e o x a l i q u e n e d i s s o u t 

pas f a c i l e m e n t l a c h a u x , *à r a i s o n d e l ' i n s o l u b i l i t é d e l ' o x a l a t e 

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

d e l ' a c i d e o x a l i q u e d a n s t o u t e d i s s o l u t i o n q u e l c o n q u e d e 

c h a u x p a r u n a c i d e . L ' o x a l a t e d e c h a u x se p r é c i p i t e i m m é 

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

d a n s l ' e a u , e t v e r d i s s a n t l e s i r o p d e v i o l e t t e s . L ' o x a l a t e de 

c h a u x s e d i s s o u t t r è s - f a c i l e m e n t d a n s p r e s q u e t o u s l e s 

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

t e n a n t u n e x c è s d ' a c i d e . Cet o x i l a t e e s t c o m p o s é d e 

A c i d e . . . . 6 2 , 5 a . . G 2 3 . . 6t ,345-s . . 5 G , a 5 s . . 55,44« 

B a s e . . . . 3 7 , 5 . . . 38. . . 38.G55. . . 4 3 , 7 5 . . . 44,56 

100,0 100 100,000 100,00 100,00 

Aucun d e s a c i d e s , n i d e s c o r p s t e r r e u x e t a l c a l i n s n e p e u t 

d é c o m p o s e r C o m p l è t e m e n t c e s e l , qu ' en d é t r u i s a n t l ' a c i d e 

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

d é g a g é p a r l ' a c t i o n d e l a c h a l e u r . L ' o x a l a t e d e c h a u x ne d e 

v i e n t p a s s o l u b l e p a r l ' a d d i t i o n d ' u n e x c è s d ' a c i d e , et p a r 

c o n s é q u e n t i l e s t p r o b a b l e q u ' i l n ' e x i s t e p a s de s u r - o x a l a t e de 

c h a u x . 

E S P . a 8 . Mcllate de chaux. Lorsqu'on m ê l e d e l ' a 

c i d e m e l l i t i q u e a v e c u n e d i s s o l u t i o n de s u l f a t e de c h a u x , 

il se p r é c i p i t e de t r è s - p e t i t s c r i s t a u x g r e n u s q u i n e t r o u b l e n t 

point l a t r a n s p a r e n c e de l a l i q u e u r ; m a i s p a r l ' a d d i t i o n d ' u n 
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peu d'ammonîaque, le précipité est rendu floconneux1. Le 
précipité produit par l'acide mellitique dans l'eau de chaux, 
est redissous par une addition d'acide nitrique 1. 

E s p . 29. Tartrate de chaux. On produit ce sel en faisant »9- T»rtr»u. 

dissoudre de la chaux dans l'acide tartarique, ou plus éco
nomiquement, en ajoutant du carbonate d e chaux en poudre 
à une dissolution de tartrate acide de potasse dans l'eau 
bouillante, jusqu'à ce qu'il ne s'y manifeste plus d'efferves
cence, et que la liqueur ne rougisse plus les couleurs bleues 
végétales. Le tartrate de chaux s'y précipite en une poudre 
blanche insipide, à-peu-près iusoluhle dans l'eau froide , mais 
qui se dissout dans 600 parties d'eau bouillante. Ce sel est 
rendu soluble dans l'eau par un excès d'acide, ou en le mê
lant avec quelques-uns des tartrates solubles , tels que le tar
trate dépotasse et de soude. Lorsque le tartrate de chaUx 
e s t a l'état de poudre sèche, i\ contient une portion très-con
sidérable d'eau, qu'on ne peut lui enlever qu'en le tenant ex
posé pendant long-temps à la chaleur. 

La composition de ce sel est de 

Acide . . . 5n,55 3 . . fig + . . 7 7 , 5 7 7 s . . 69 ,79' 
C h a u x . . . 2 1 , 6 4 . . . S i . . . 2 2 , 4 2 3 . . . 3o ,ar 
Eau 27,81 

100,00 100 100,000 100,00 

Les cristaux consistent en 1 atome de sel anhydre •+· 4 a* 
t o m e s d'eau. 

Esp. 3o. Tartrate de potasse et de chaux. Ce sel, que 
Thénard fit connaître le premier, s'obtient en ajoutant de 
l'eau de chaux à une dissolution de tartrate de potasse jus
qu'à ce que 15" précipitation commence à se manifester. On 
abandonne alors la liqueur à elle-même, et par son e v a p o 

ration spontanée, le sel triple se dépose en cristaux, qui 
s'attachent aux parois du vaisseau qui contient la disso
lution 7 . 

* Vauquelin, Ann. de Chim. X X X V I , 210. 
a Klaproth's Beitrage. I!I , I 3 I . 
3 Iîer/.elius, Annals of Philosophy. V , 9G. 
* ]\Ion analyse. 
8 Gay-Ijussac et Thenard, Recherches physico-chimiq. I f } Zo^. 
* Composition theoretirrne. 
I Ann. de Chim. X X X V I I I , 3a. 
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53a S E S s t t s . 

« i Ci « t e ESP. 3 i . Citrate de chaux. En faisant dissoudre du car» 
Lonate de chaux dans l'acide citrique, le citrate de chaux se 
précipite ordinairement à l'état d'une poudre blanche pres-

3ue insoluble dans l'eau, mais qui se dissout dans un excès 
'acide , et qu'on peut obtenir, en cristaux, de cette dissolu

tion. Ce citrate est composé de 

Acide 62,66' 68,83» 6 7 ,o4* 
Chaux 37,34 ^ 1 , 1 7 3a,g6 

1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 

s». Kinate. ESP. 3a . Kinate de chaux. On se procure ce sel en 
faisant macérer dans l'eau l'écorce jaune du Pérou, en con
centrant la liqueur et en l'abandonnant ensuite à elle-même. 
Par son évaporation spontanée, le sel cristallise en tables 
rhomboïdales ou carrées. 

Ce sel est blanc, sans saveur,, et flexible sous la dent. 
Il se dissout dans environ cinq fois son poids d'eau à 

la température de i3° centigrades. Il est insoluble, dans 
l'alcool. 

Mis sur les charbons ardeus , il se boursouffle en exhalant 
l'odeur du tartrate acide de potasse, et en laissant un mé
lange de carbonate de chaux et de charbon. 

Les alcalis fixes et leurs carbonates précipitent la chaux 
de la dissolution de ce sel; mais cet effet n'a pas lieu avec 
l'ammoniaque. Les acides sulfurique et oxalique précipitent 
également la chaux de sa dissolution, mais l'acétate de plomb 
et le nitrate d'argent ne la troublent pas. 

îooparties de ce kinate, dissoutes dans l'eau, exigent 2a par
ties d'acide oxalique pour que toute la chaux soit précipitée. 
L'oxalate de chaux obtenu, s'élève à 27 parties : o r , dans 
ay parties de l'oxalate, il y a près de 17 parties de chaux^ 
donc le sel est composé de 

17 Chaux. 
83 Acide et eau. 

1 0 0 

* Vauquel in , Système tle Fourcroy. V I I , afïS. 
* Gay-Lussac e t T h e n a r d , Recherches physico-chimiij. I I 4 3o6» 
£ ComposiUoa lu«ori'U<jua. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ESP. 33. Saccho-lactate de chaux. C'est une poudre 
blanche insoluble dans l'eau. 

ESP. 34. Urate de chaux. Poudre blanche, qui se dis
tingue à peine, par son aspect, de l'acide urique. 

ESP. 35. Malate de chaux. L'acide malique neutralisé par 35. Mii itt . 

la chaux, produit un sel à peine soluble dans l'eau, qu'on 
peut obtenir en cristaux, en abandonnant le sur-malate de 
chaux à une évaporation spontanée. Il se forme, dans la 
dissolution, des cristaux de malate neutre 1 ; mais l'acide 
malique a une forte tendance à se combiner en excès avec 
la chaux, et à former ainsi un sur-malate de cette base. Ce 
sel^e forme, lorsqu'on projeté du carbonate de chaux dans 
l'acide malique, ou dans un liquide quelconque, qui contient 
cet acide. Ce sur-sel existe, tout formé, dans différens végé
taux, spécialement dans le sempervivum tectorum, et dans 
quelques-uns des sedum. 

Le sur-malale de chaux a une saveur acide. Il précipite 
avec les alcalis, ainsi qu'avec les acides sulfurique et oxa
lique. L'eau de chaux sature l'excès d'acide, et précipite un 
malate de chaux. Le sur-malale de chaux, évaporé à sicché, 
prend exactement l'apparence de la gomme arabique ; et si 
on l'étend, en couches minces, sur l'ongle ou sur du bois, il 
y forme un vernis. Ce sur-malate n'est pas aussi soluble dans 
l'eau que la gomme arabique et sa saveur le fait aisément dis
tinguer decettesubslance. Le sur-malate decbaux*st insoluble 
dans l'alcool; il rougit toujours les couleurs bleues végétales. 

Esp. 36 . Sorbate de chaux. C'est une poudre insoluble, 
grenue, qui n'a aucune action sur les couleurs bleues végé
tales 

ESP. 87. Formate de chaux. C'est un sel cristallisable, 
qui ne s'altère point à l'air *. 

ESP. 38. Lactate de chaux. On forme ce sel, par le38. L i c w » . 

procédé que nous avons décrit en traitant de l'acide lactique + . 
Il est en masse gornnieuse , qui, lorsqu'on la met en digestion 
dans l'alcool, est partagée eu deux portions : celle qui se 
dissout est un lactate pur de chaux; il donne un vernis bril-

• Scheele, CrclPs Annals. I I , 5. Eng . Trans. 
* Donovan , Phil. Trans. i 8 i 3 . 
* MargrafFs Opusc. I , 3 io . 
* P. 2 i i da ce volume. 
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La composition des sels de chaux se détermine aisément, 
en les considérant comme étant formés de i atome de chaux 

I atome de chacun des acides. Un atome de chaux pèse 
3 ,625, et le poids des acides a été établi dans un chapitre 
précédent. 

" Le carbonate de chaux est, de tous les sels de cette base, 
le plus généralement et le plus utilement employé. C'est de 
ce carbonate que se retire toute la chaux dont on fait un si 
grand usage, tant comme engrais, que pour bâtir, et pour beau
coup d'autres objets d'emploi bien connus. Après le carbonate, 
c'est peut-être le sulfate qu'on pourrait placer le premier. 
C'est un excellent engrais pour la luzerne; on l'emploie 
comme stuc, taillé en ornemcns, etc. On se sert de quelques-
autres sels de chaux, tel que l'oxalate, dans les analyses. Le 
phosphate de chaux constitue la terre des os, et sa pré
sence dans les liquides animaux est un objet de grand intérêt 
pour le physiologiste-, mais jusqu'à présent il n'a été fait 
aucune application utile quelconque du plus grand nombre 
des sels de chaux. 

1 Berzelius, Djuikemïen. I I . 4^7· 
* Braconnot, A n n . de Chini. L X X X V I , 8 7 . 

lant, d'une couleur inclinant au jaune léger, et qui étant séché 
lentement se fendille sur toute sa surface et devient opaque ; 
la portion qui n'a pas été dissoute est un sous-malate. C'est 
une poudre qui, par son exposition à l'air, devient lisse 
comme la gomme ou comme le malate de chaux ' . 

ESP. 3g. Zumate de chaux. Ce sel, lorsqu'il a été suffi, 
samment concentré , forme des cristaux confus qui ressem
blent à des grains de choux-fleur. Il est très-blanc, opaque , 
ayant peu de saveur, et comme efflorescent. 11 se dissout 
dans a i fois son poids d'eau froide. Exposé à la chaleur, il se 
fond en un liquide transparent, se boursouflle alors, noircit, 
s'enflamme et laisse du carbonate de chaux 3 . 

ESP. 4o. Gallate de chaux. Ce sel est soluble dans l'eau; 
mais il n'a pas été particulièrement examiné. 

ESP. 4 1 - Tannate de chaux. Insoluble dans l'eau. 11 n'a 
point été fait de recherches particulières sur ses autres pro-r 
priétés. 
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S E C T I O N V. 

Des seù de Barite. 

1. LES sels ile barite, pour la plupart insolubles dans l'eau, propri tb 
«ont encore en plus grand nombre que les sels de chaux. i m « » I E I . 

2. Ils sont blancs ou transparens, et, en général, ils affec
tent la forme cristalline. 

3 . Lorsqu'on ajoute un peu de la dissolution du sulfate de 
soucie à un sel de barite, il se précipite immédiatement une 
poudre blanche , qui est insoluble dans l'acide nitrique. 

4· Par l'action de la chaleur sur un sel de barite, ce sel 
n'est pas complètement dissipé. Si l'acide est combustible, il 
reste un carbonate de barile; si l'acide n'est pas combustible 
ou volatil, le sel de barite reste sans être décomposé. 

5. Le ferrocyanate de potasse ne produit point de préci
pité dans un sel de barite, à moins que l'acide ne contienne 
une base métallique. La même remarque s'applique à l'hvdro-
sulfate de potasse, lorsqu'on en verse dans un sel de barite. 

G. La plupart des sels de barite sont vénéneux. 
ESP. 1. Nitrate de barite. Ce sel fut formé immédiatement 1 . N I I N T C . 

après la découverte de la barite. Vauquelin a considérable
ment ajouté à la connaissance que nous avions de ses pro
priétés. On le prépare ordinairement en faisant dissoudre du 
carbonate natif de barite dans l'acide nitrique, ou en décom
posant, par ce même acide, le sulfure de barite. On évapore 
ensuite la dissolution filtrée, jusqu'à ce que le nitrate cris
tallise. 

Les cristaux de ce nitrate sont des octaèdres réguliers , 
qui souvent adhèrent l'un à l'autre sous la forme d'étoiles. 
Ou l'obtient aussi quelquefois en petites lames brillantes. Sa 
pesanteur spécifique est de 2 .9 i / j0, *. Il se réduit très-aisé
ment en poudre. 

Sa saveur est chaude, acre et austère. Il exige 12 parties 
d'eau pour se dissoudre à la température de i6"centig.; il ne 
lui en faut que 3 ou 4 de ce liquide bouillant; on peutobtenir 
de cette dissolution, par le refroidissement, le sel en cristaux. 

* Hassenfratz , Apri, de Ctiim. X X V I I I , 1 3 . 
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Il est peu altérable à l'air. Mis sur les charbons ardens, il dé
crépite, il éprouve une espèce de fusion, et alors il se des
sèche. Si on le chauffe fortement dans un creuset, tout l'acide 
s'en dégage peu-à-peu, et la barite reste pure. Ce sel détone 
moins fortement avec les corps combustibles que la plupart 
des autres nitrates. 

Les proportions des parties constituantes de ce nitrate, 
ont été établies, ainsi qu'il suit : 

Composit ion. Acide. . . 32 1 3 8 ' 3 g 3 4 ° , 9 l * 
Base. . . . 67 5o 61 5g,og 
EaU. . . . 11 12 n y> 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 , 0 0 

Les cristaux consistent dans 1 atome sel anhydre ·+• a 
atomes eau. 

Esp. 2 . Nitrite de barite. Ce sel n'a pas été examiné. 
3 . Carbonme. Esp. 3 . Carbonate de barite. Bergman semble être le 

premier qui ait fait l'examen de ce sel. Withering, qui, 
le premier aussi, le trouva natif en 1 ^ 8 3 , lui donna le nom 
de -witAerite. Kirwan, Klaproth, Hope, Pelletier, Fourcroy, 
Vauquelin et Berzelius, se sont successivement occupés de
puis de recherches sur ce carbonate, dont ils ont décrit 
les propriétés avec une grande précision. On peut le pré
parer artificiellement, soit en exposant à l'air une eau de ba
rite, soit en faisant passer du gaz acide carbonique dans cette 
eau. Dans l'un et l'autre cas, le carbonate de barite se pré
cipite à l'état d'une poudre blanche. 

On le trouve natif en cristaux, qu'on a reconnus affecter 
quatre formes différentes, savoir : celles de pyramides do
décaèdres, de pyramides octaèdres, de colonnes hexaèdres 
terminées par une pyramide d'un même nombre de faces et 
en petits cristaux radiés, de treize millimètres environ de 
longueur et très-fins. La forme primitive de ces critaux pa
rait être le prisme hexaèdre. Le carbonate de barite n'a pas 
de saveur sensible; c'est cependant un poison. Sa pesan
teur spécifique, de 4 ,33 i pour le carbonate natif, excède 
à peine 3,y63 pour celui artificiellement produit. # 

1 Kirwan, Nicholson's Journ. I I I , ? i5 . 
a F n u i c r o y et Vauuuelin , Ann. [le Clam. 
3 Rïctuer, Sut i ' f i i e cliimi [ u e . I , 2 J G . 
* Composition thcioiLticpie. 
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1 Fourcrov, Ann, de Chini, IV, 
' D.1' Ho|>"e. 
5 Withering, 
* Aiken , JNirhotsnn'.s Joutn. XXII, 3n3. 
* Kirvran , INirhnlson's qujvt i J Olir. U l , i i 5 . 
4 her/.ejt'ns, / .un. de Ch-.m. LXXVIII, 29. 
5 Composition théoréUiiue. 

Ce sel se dissout dans la proportion des o,oooa3 dans 
l'eau froide, e t c e liquide bouillant peut en prendre les 
0,000.43 de son poids. L'eau saturée d aride carbonique dis
sout les 0,0012 de s o n poids de ce sel 31 est inaltérable 
à l'air. Il est décomposé lorsqu'on le chauffe très-fortement, 
soit dans un creuset de plombagine (percarbure de fer ) , so i t 
après l'avoir mis à l'état de pâte avec de la poussière de 
charbon\ 

Suivant les analyses qui en on t été faites p a r différens 
chimistes, les parties constituantes de c e sel s o n t , ainsi qu 'il 
suit: 

A c i d e . . . . 2 0 3 . . . 2 1 , 6 7 * . . . 2 2 ' • · • 2 1 , 6 6 . . . 32 7 Composition. 

Base 80 . . . 78,33 . . . 78 . . . 78,4 . . . 78 
100 100,00 100 100,0 100 

Esp. 4- Borate de barite. C'est une poudre blanche in
soluble , qu'on obtient de la même manière que le borate de 
chaux, et qui a été à peine examinée. 

Esp. 5. Silicate de barite. On.ne connaît point encore, 
parmi les substances minérales, de composé de silice et de 
barite; mais on peut le former aisément en mettant de l'eau 
de barite dans une dissolution de silicate de potasse. Le sili
cate de barite se précipite immédiatement à l'état d'une pou
dre blanche. 

Esp. 6. Phosphate de barite. I l paraît, d'après les der- 6. P h o s p h s t s . 

nières expériences de Berzelius, qu'il y a trois sous-espèces 
de ce sel, savoir: le phosphate, le biphosphate cl le sesqui-
phosphate. 

Sous-Esp. 1. Phosphate. On peut préparer ce sel, SOlt Pr̂ paratrtjH. 
en saturant l'acide phosphorique avec de la barite o u du car
bonate de barite, soit en mêlant ensemble un phosphate al
calin et du nitrate o u de l'hydrochlorate de barite. Dans 
l'un ou l'autre cas , le phosphate de barite se précipite 
immédiatement sous la forme d'une poudre blanche. 
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538 D E S S E I S . 

P r o p i c e s . Ce sel, qu'on ne peut obtenir en cristaux, est insipide, 
insoluble dans l'eau, et il ne s'altère point à l'air. Sa pesan
teur spécifique est de 1,2867 *• Lorsqu'il est fortement chauffé, 
il se fond en un émail coloré en gris. 

Ses parties constituantes sont, suivant Berzelius, de 

A c i d e . . . . 100 * 100 s 

Base . . . . . . 2i4,'i6 216,6 

SOUS-ESP. 2. Biphosphate. Berzelius fit dissoudre du phos
phate de barite dans l'acide phosphorique, jusqu'à ce que cet 
acide refusât d'en prendre davantage. Par l'évaporation 
spontanée de cette dissolution , il se déposa des cristaux 
blancs qui, ayant été séparés du liquide, ressemblaient à des 
cristaux d'hydrochlorate de barite. Ces cristaux contiennent 
de l'eau de cristallisation. Leur saveur est comme celle de 
Fhydrochlorale , mais en même-temps elle est acide. Ce sel 
rougit les couleurs bleues végétales. Lorsqu'il est suffisam
ment chauffé, il se boursouffle en une masse poreuse comme 
l'alun calciné. L'eau décompose ce sel, en dissolvant l'excès 
d'acide, Il contient exactement deux fois autant d'acide que 
le phosphate neutre ; c'est-à-dire qu'il est composé de a 
atomes acide •+- 1 atome barite + . 

Sous- ESP. 3. Sesquiphosphate. En mettant dans de l'alcool 
une dissolution du biphosphate que nous venons de décrire, 
il se produit un précipité volumineux, qui étant desséché, 
est une poudre blanche, légère, insipide; c'est le sesqui
phosphate. Ce sel est composé de 1 atome acide -4- 1 s 
atome de barite, ou, ce qui est la même chose, de 2 atomes 
acide , -+- 3 atomes barite 5 . 

t Phosphi tc . ESP. y. Pkospkite de barite. Berzelius prépara ce sel 
en versant de l'hydrochlorale de barite dans une dissolution 
dephospbite d'ammoniaque. Il ne se manifesta pas d'abord de 
précipité; mais, au bout de vingt-quatre heures, le vase dans 
lequel il opérait était couvert d'une croûte de phosphite de 

* Hassenfratz, Ann. de Chira. XXVIII , ta. 
* Ann. àcC.him. e tPhps . I I , i53. 
3 Composition theoretique , supposant i atome acide X a t o m e 

base. 
* Berzelius, Ann. de Chim. e t P h y s . I I , 154-
s Ibid. p . 156. 
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* Herzelius , Ann. rie Chira. et Phys. I I , p. a3r, 
a Dulong , Ann. deChim. et Phys. 11, 14 .̂ 
5 Kirwan's Min. 1 . i36. 
* 11 forme ainsi une espèce de sursulfate, susceptible de cristalli

sation, comme "Withcrinç; l'observa le premier. M. Hume a fait 
aussi menlion de ce sel. ( Phil. Mag, X I V , 357·) I.e fait était, bien 
connu des chimistes. Celte dissolution , cependant , est très-incon-
venablement désignée par le nom de snrsulfate de barite; car eile 
cède son excès d'acide à une chaleur médiocre: ce qui n'a pas lie» 
SIYCÇ le sursulfatc de potasse, 

barite. CETTE CROÛTE ayant été bien lavée et sécliée, Rerze-
lias reconnut que la composition de CE phosphite était DE 

Acide phosphoreux A4,3I 
Barite 67,24 
Eau 8,45 

1 0 0 , 0 0 * 

Si nous considérons actuellement CE sel comme étant un 
composé de 1 atome acide phosphoreux, 1 atome de barite 
ET 1 atome D'eau, sa composition sera ; 

Acide phosphoreux 2.4,35 
Barite 67,82 
Eau 7,85 

100,00 

ESP. 8. Hlpophosphite de barite. Ce sel est très-soluble, 
ET cristallise difficilement*. 

ESP. g. Sulfate de barite. Ce sel, 'dont Gahn a reconnu 9· Sulfite, 

le premier la composition , et qu'à raison de son grand poids 
on appelait autrefois spath pesant, se trouve en abondance 
dans la nature. 

Suivant Haüy, la forme de sa molécule intégrante est un Propr ié té , 

prisme droit, triangulaire, à bases rliombes, dont les angles 
sont de i o i ° , 5 et 78°,5. La forme primitive de ses cris
taux est la même, mais on le rencontre natif sous D'autres 
formes diverses. On ne peut pas le faire cristalliser artificiel
lement. Ce sel est insoluble dans l'eau, ou , au-moins, il ne 
peut se dissoudre que dans 43ooo fois son poids de ce li
quide à la température ordinaire de l'atmosphère 3 . L'acide 
sulfurique concentré et bouillant le dissout; mais en ajoutant 
de l'eau à cette dissolution, le sel est précipité + . 

Lorsque ce sulfate est chauffe brusquement, il se brise 
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• Journ. de Phys. X L V , i.î. 
* Vanfjuelirj , Ann. de Cbim. I , 168. 
a Kirwan et K.laprolh, G-ehlen. V, 
< Aiken , NirhoJsorTs Journ. X X I I , 3o.£. 
s Fourr.roy. IL1, ci5; et Btne l ins , Ann , de Cbim. L X X V I I I , 3». 
s Berard , Ann. de Cbim. L X X 1 , 69. 
3" Composition theorétique. 

cri morceaux, et éclate avec bruit. Ce phénomène, qu'on ap
pelé décrépiiation, est produit par la conversion subite de 
son eau de cristallisation, en vapeur. Soumis à l'action d'une 
chaleur violente, il se fond; et au chalumeau, il se convertit 
en un globule d'un blanc opaque. Il exige, suivant Saussure, 
pour entrer en fusion, un degré de chaleur correspondant à 
35o du pyromètre de Wedgewood ' . Lorsqu'apiès l'avoir 
formé en gâteaux minces avec de la farine et de l'eau, 
on le chauffe au rouge, il acquiert la propriété de luire dans 
l'obscurité- Ce phénomène fut observé, pour la première 
fois, dans une variété de cette substance, connue sous le 
nom de pierre de Bologne. Lemery nous apprend que la 
propriété que cette pierre a d'être phosphorescente, fut dé
couverte par un cordonnier italien , nommé Vincenzo Cascia-
rolo. Cet ouvrier ayant trouvé, au pied du mont Paterne, 
nue pierre de Bologne, son éclat et sa pesanteur le portè
rent à supposer qu'elle contenait de l'argent. L'ayant exposée 
au feu, dans la vue, sans-doute, d'en extraire ce précieux 
inétal, il remarqua qu'elle était lumineuse dans l'obscurité. 
Frappé de cette découverte, il répéta l'expérience, et il obtint 
constamment les mêmes résultats. Il est évident que , par la 
caîcination, cette substance doit être transformée , au-uioins 
en partie, en sulfure. 

La table qui suit présente le résultat des expériences les 
plus exactes qui aient été faites, jusqu'à présent, pour re
connaître la composition de ce sel. 

Coin position. 1 

Acide. . . . 3a' 333 33,96* 345 3 2 ,3
6 33,9" 

Base G8 67 C6,o4 66 67,7 66,1 
1 0 0 1 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 , 0 

1». suinic. E S P . i 0 i Sulfite de barite. Berthollet fit le premier men
tion de ce sel ; mais ce furent Fourcroy et Vauquelin qui nous 
en* firent connaître les propriétés. Lorsqu'il a été préparé par 
précipitation, il est sous la forme d'une poudre blanche; 
mais en le faisant dissoudre dans l'acide sulfureux, et en éva-
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1 Hassenfratz. Ann. de Chim. X X V I I I . 11, 
» Berzelius, Ann. de Chim. L X X V I I , 83. 
a Composition théorét-irpie. 
* Schéele. I , 1 6 3 . 
«, Aon. de Chim. L X X X V , 68. 

porantlentementla dissolution, on peut l'obtenir cristallisé en 
aiguilles opaques ou en tétraèdres transparens à angles tron
qués. Ce sel n'a que très-peu de saveur. Sa pesanteur spécifique 
est de i,6g38 *. Il est insoluble dans l'eau. 

Lorsqu'il est fortement chauffé, il y a du soufre dégagé, 
et il reste du sulfate de barite. Il faut le laisser pendant long
temps exposé à l'air pour qu'il se transforme e n sulfate. Ce 
sel est composé de 

Acide î o o * î o o * 
Base 24 > ,79 s45,j5 
Eau 4,gi 

ESP. 1 1 . Hyposulfîte de barite. non encore examiné. 
ESP. i a . Arseniate de barite. Ce fut Schéele qui forma 1 1 - A r , B n ï > l e -

l'arseniate de barite, en faisant dissoudre de la barite dans 
l'acide arseniqne. Lorsque la saturation était à-peu-près 
complète, le sel se précipitait à l'état d'une poudre inso
luble. On peut se le procurer aussi en mêlant de l'arseniate 
de potasse avec un nitrate ou un hydrochlorate de barite. 
Cet arseniate est insoluble dans l'eau, excepté lorsqu'il est 
avec excès d'acide. Lorsqu'on l'expose à une très-forte cha
leur, il manifeste quelque tendance à entrer en fusion-, mais 
il n'est pas décomposé 4 . Il consiste , suivant Laugier 5 , en 

Acide arseuique. , 34 
Barite 66 

Si nous le supposons formé de i a t o m e acide -+- I a t o m e 

barite, ses parties constituantes seront 

Acide. 4 î T 65 
Barite. 57,35 

1 0 0 , 0 0 

ESP. i 3 . Aménité de barite. Ce sel est une poudre 
blanche insoluble. 

Est". i 4 - Antimoniate de barite. On peut former ce sel t i , 
e n mêlant de l'antimoniate de potasse avec de l'hydrochlorate A n t i n i o n i u » . 
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1 "Berzelius, Wicholson's Journ* X X X V , ^G. 
* Ibid. p . 45. 
s Ann. de Chini. L X X , 70 . 
4 Annals of Philosophy. I V , ^ ¿ 6 . 
$ Sehe'elc's Memoirs. £l, go. 

de barite. Il çstsous la forme d'une poudre blanche légère, en 
flocons, entièrement insoluble dans l'eau. Ce sel ne s'altère 
pointa l'air; mais en le faisant bouillir avec de l'acide nitri
que, cet acide en sépare lentement toute la barite *. 

ESP. i 5 . Antimanite de barite. Lorsqu'on verse goutte 
à goutte de I'antiinonite de potasse dans une dissolution bouil
lante d'hvdrochlorate de barite, l'antimonite de barite cris
tallise peu-à-peu, sur les parois du vaisseau , sous la forme 
de petites aiguilles blanches, d'un brillant soyeux. Ce sel est 
légèrement soluble dans l'eau et il ne s'altère point à l'air *. 

is. CROMATE. Esp. 16. Chrornate de barite. CE sel, qui a été examiné 
par Vauquelin 3 et par John *, s'obtient aisément eu ver
sant de l'acide chromique, ou du chromate de potasse dans 
de 1 hydrochlorate de barite. Le sel se précipite sous la forme 
d'une poudre jaune, légère, insoluble. Ce chromate est com
posé , d'après l'analyse de Vauquelin, de 

Acide chromique 4°,'G 
Barite. _ 59,84 

100,00 

En le considérant comme étant formé de i ATOME acide 
-f- i atome barite, il doit consister en 

Acide chromique . 4o 
Barite 6o 

100 

Proportions qui se rapprochent de très-près de celles 
établies par l'analyse de Vauquelin. 

Esp. 1 7 . Moljbdate de barite. Inconnu. 
Esp. 18. Tungstate de barile. C'est une poudre inso

luble, qui n'a pas été examinée 5 . 
jg. A c ë i a i e , E S P . rg. Acétate de barite* On prépare cet acétate en 

faisant dissoudre de la barite ou son carbonate, dans l'acide 
acétique, ou bien encore, eu décomposant, par cet acide, 
le sulfure de barite. Par l'évaporation spontanée, l'acétate 
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S E I S DE B A R I T E . 543 

de barite cristallise en aiguilles fines, prismatiques transpa
rentes. La pesanteur spécifique de ce sel est de 1,828 
Sa saveur est acide et un peu amère; il est soluble dans 
l'eau, il n'est point déliquescent à l'air, mais plutôt, il s'y 
efîleurit. Les alcalis fixes le décomposent ' ainsi que les car
bonates alcalins et presque tous les sulfates. C'est par cette 
raison qu'on l'emploie souvent pour reconnaître la présence 
de l'acide sulfurique dans des dissolutions. Il résulte, des 
expériences de Bucbolz, que 1 0 0 parties d'eau, à la tempé
rature de 1 6 ° centigrades, peuvent dissoudre environ 88 par
ties de ce sel, et 9 6 lorsque ce liquide est bouillant. L'alcool 
pur prend la centième partie de son poids de ce sel à froid, 
et la chaleur ajoute à peiue à la faculté dissolvante de ce 
liquide 3 . 

Ce sel est composé de 

A c i d e 35* 3 9 , 9 8 5 43 ,17 / 3g,54^ 
Base 58 60,02 56,83 6o,46 
Eau 7 » » » . 

100 100,00 100,00 100,00 

ESP. ao . Benzoate de barite. Ce sel cristallise; il est so
luble dans l'eau et ne s'altère point à l'air. Mais la chaleur et 
les acides plus forts le décomposent. 

ESP. a i . Succinate de barite. Ce sel, suivant Bergman, 
se dissout difficilement dans l'eau. On le prépare en ver 
sant du succinate d'ammoniaque dans de 1 hydrochlorate de 
barite. Il est eu partie précipité, et il se dépose en partie 
sur les parois du vaisseau, en petits cristaux. 

ESP. 82. Campkorate de barite. Pour préparer ce s e ] , i i . 
on commence par faire dissoudre de la barite dans de l'eau, C a m p a n t » , 

on ajoute ensuite de l'acide camphnrique à la dissolution; 
on fait alors bouillir le mélange, après quoi on filtre la liqueur, 
qu'on évapore à siccité. Le camphorate de barite ne cristal
lise pas. Lorsque l'évaporatiori est conduite avec ménage-

Hassenfratz, Ami. de Chim. X X V I I I , 1 2 . · 
a Darcet, Ann. de Chim. L X I , a4y. 
3 Beiira^e. I I I , 102 . 
< C a c h o t / . , ibid. 
* Richter, Statique chimique. I , i3G. 
* Gay-Lussac et Thénard, Recherches physico-chîmiq. II, 3og. 
" Composition, ihuoietique. 
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« A n n . de Chim. X X V H , 28. 
» Braconnot, Ann. de Chim. L X X X , 27g. 
* Ann. de Chim. X X I I I , 3a. 

ment,le sel se dépose, pendantqu'ellealieu,enpetitesplaques 
minces, posées les unes sur les autres, qui paraissent trans
parentes, tant qu'elles sont immergées dans la liqueur, mais 
qui deviennent opaques dès qu'elles ont le contact de l'air. 
Ce camphorate a très-peu de saveur, quoiqu'il laisse à la 
fin sur la langue une légère impression d'acidité, mêlée d'a
mertume. L'eau ne dissout qu'une très-petite quantité de ce 
sel; elle n'en peut prendre, lorsqu'elle est bouillante, que les 
0,0016 de son poids. Le camphorate de barite ne s'altère 
point à l'air. Lorsqu'il est chauffé, il se fond aisément et l'a
cide est volatilisé. ;V une très-forte chaleur , l'acide brûle 
avec une flamme d'un bleu vif, qui passe au rouge, et finit 
par devenir blanche ' . 

E S P . 2 3 . Holetate de barite. Ce sel contient un excès 
d'acide. Il cristallise sous forme de plaques blanches. Il n'est 
que peu soluble dans l'eau, ou même dans l'acide nitrique. 
Lorsqu'on le projeté sur une plaque, de fer rougie au 
feu, il brûle avec une flamme rouge, accompagnée 
d'une scintillation remarquable, et il reste du carbonate 
de barite *. 

E S P . 24. Suberate de barite. Ce sel ne cristallise pas. 
Lorsqu'il est chauffé, il se boursnuffie et se fond. Il est à 
peine soluble dans l'eau, à moins qu'il ne soit avec excès 
d'acide. La plupart des sels neutres le décomposent, excepté 
les sels à base de barite, et le fluate de chaux 3 . 

» 3 . Oxa]»te . E S P . 25. Occalate de barite. En versant de l'acide oxa
lique dans de l'eau de barite, il se précipite une poudre 
blanche, qui est l'oxalate de barite. Celte poudre est insi
pide et insoluble dans l'eau. Si on ajoute un excès d'acide, 
la poudre est redissoute, et il se dépose sur les parois du 
vaisseau des cristaux en petites aiguilles. Ces cristaux sont 
le sur-oxalate de barite. Ils se forment de même lorsqu'on 
verse de l'acide oxalique dans des dissolutions concentrées 
d'hydrochlorate ou nitrate de barite; mais il ne se manifeste 
aucune apparence de précipité dans ces dissolutions lors
qu'elles sont étendues à grande eau. Lorsqu'on fait bçuillir 
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le sur-oxalate de barite dans l'eau , l'excès d'acide est sé
paré, et le sel tombe à l'état d'une poudre blanche 

Les parties constituantes de ce sel sont, savoir: 
Acide oxalique 3r,62 
Barite 68,58 

100,00 
ESP. 26. Meliate de barite. L'acide niellitique, versé a 6 . Me iu» . 

dans une dissolution d'acétate de barite, y occasionne un 
précipité floconneux, qui se redissout par une addition 
d'acide. Avec la dissolution d'hydrqchlorate de barite , il 
n'y a point d'abord apparence de précipité; mais au bout de 
peu de temps, il se dépose un groupe de cristaux aiguillés 
transparens, qui consistent très-probablement dans un sur-
meliate de barite. 

Esp. ay. Tartrate de barite. L'acide tartarique forme 
avec la barite un sel soluble, dont les propriétés n'ont pas 
été recherchées. Ce sel est décomposé par l'acide oxa
lique *. 

ESP. 28. Citrate de barite. Lorsqu'on ajoute de la bar i te 5 3
 C i t n i » . 

à une dissolution d'acide citrique, il se manifeste un préci
pité floconneux, qui se dissout d'abord en agitaut la liqueur, 
mais qui devient permanent lorsque la saturation est' com
plète. Le citrate de barite, ainsi formé, est précipité à l'état 
d'une poudre blanche-, mais il p end, par degrés, l'apparence 
de flocons soyeux, ou bien, il forme une sorte de végétation 
brillante et très-belle. Il exige une grande quantité d'eau pour 
se dissoudre. 

Ce sel est composé, suivant Vauquelin, de 
5o acide cristallisé. 
5o barite. 

100 3 

Si nous le supposons formé de 1 atome acide -+- i atome 
barite, ses parties constituantes seront : 

Acide critique 43,06 
Barite 56,94 

100,00 

• Bergman. I , a 6 3 ; ï o u r c r o y et Vauquelin, Mém. de l'Institut. 
I I , 60 ; et Darracq, A n n . de Chim. X L , Gy. 

* Fourcroy et Vauquelin, Mèra, de l'Instit. I I 6r . 
5 Fourcroy. V U , 

I I . 35 
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ESP. 29. Saccho-lactate de barite. C'est une poudre 
blanche, insoluble dans l 'eau. 

ESP 3o. Tirate de barite. Poudre blanche, qu'on peut à 
peine distinguer de l'acide uriqne. 

ESP. 3I . Malate de barite. Ce sel ressemble dans ses 
propriétés au malate de chaux. Il est toujours avec excès 
d'acide. 

ESP. 3a. Sorbate de barite. C'est une poudre blanche qui 
est parfaitement neutre. 

Furarne. ESP. 33. Formate de barite. Ce Sel s'obtient aisément en 
cristaux. Ces cristaux sont translucides et consistent en 
prismes hexaèdres à angles obliques , terminés en pyramides 
à quatre faces. Leur éclat est adamantin. Ils ne s'altèrent 
point a l'air. Il paraît, d'après les expériences de Gehlen, com
parées à celles de Berzelius sur l'acide forrnique, que ces cris
taux ne contiennent point d'eau de cristallisation, et qu'ils 
sont composés de 1 atome acide -\~ 1 atome base, ou, en 
poids, de 

Acide forrnique 32, t 
Barite ^7,9 

1 0 0 , 0 ' . 

• L»cut». ESP. 34. Lactate de barite. Ce sel peut se préparer de 
la même manière que le lactate de chaux. On obtient par 
l'évaporation une masse gommense. L'alcool dissout une por
tion de cette matière, qui est le lactate neutre. Ce qui en 
reste est un sous-lactate pâteux, d'un brun plus foncé que le 
sel neutre. La dissolution alcoolique laisse à l'évaporation 
une masse presque incolore , qui se durcit en un vernis 
ferme, mais qui n'est pas cassant. Le lactate de barite ne 
cristallise pas *. 

ESP. 35. Zumate de barile. C'est un sel incristallisable, 
non déliquescent, et qui a l'aspect d'une gomme *. 

ESP. 36. Gallate de barite. 
Esp. 37. Tannate de barite. Le premier de ces sels est 

soluble darts l'eau, le second ne se dissout pas dans ce 
liquide. Le gallate ne peut s'obtenir à l'état solide. En l'é
vaporant liquide, l'acide est décomposé. 

1 Gehlen, Schweigger's Jnnrn. IV, ï4-
• Berzelius , Djurkemieu. I I , 4-36. 
* Braconnot , A n n . de Chim. L X X X V I , 8», 
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La composition des sels de barite se détermine aisément 
en les considérant comme des composés de i atome de barite 
avec i atome de chacun des acides. Le poids d'un atome 
de barite est y,75, et le poids d'un atome de chacun des 
acides, a été donné dans un chapitre précédent. 

Plusieurs des sels de barite sont d'une très-grande impor
tance dans les expériences de chimie, comme nous fournis
sant les moyens de séparer complètement l'acide sulfurique 
des dissolutions. On a tiré un parti avantageux de l'inso
lubilité du sulfate de barite pour mettre à l'état isolé certaines 
substances, qu'on n'aurait pu séparer en opérant tout au
trement. C'est ainsi qu'en employant ce sulfate, M. Porett 
parvint à obtenir l'acide ferrocyanique pur , et que Gay-Lus-
sac, en faisant également usage de ce sel, s'assura des pro
priétés de l'acide chlorique. 

On avait fait autrefois usage en médecine, de quelques--
nns des sels de barite ; mais il paraît que les bonnes qua
lités qu'on leur attribuait, et qui en avaient fait recommander 
l'emploi, n'ont point été confirmées par les effets qui en sont 
résultés. De sorte qu'actuellement il est à peine aucun de ces 
corps dont l'usage puisse être utilement appliqué à quelque 
objet d'économie domestique. 

, X. 

S E C T I O N VI . 

Sels de Srontiane. 

î . LES sels de strontiane sont en général plus solubles v^uxt» 
que les sels de barite, mais moins que les sels de chaux. 

2 . Les sels de strontiane sont pour la plupart suscepti
bles de prendre la forme de cristaux, quoiqu'on ne les fasse 
pas plus cristalliser que les sels de barite. 

3. Les dissolutions de strontiane sont précipitées par les 
sulfates, phosphates et oxalates. 

4- On peut distinguer un sel de strontiane d'un sel de 
barite , à l'aide du succinate d'ammoniaque. Lorsqu'on verse 
de ce sel dans la dissolution d'un sel de strontiane, il n'y pro
duit point de précipité; mais il s'en manifeste un iminédia-

3 5 * 
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« Journ. des Min. A n 6, p . 7· 

* H o p e , Edim. Trans. IV, 1»· 

tement par l'addition de ce succinate à la dissolution d'un sel 
de barite. 

5. Lorsqu'on met sur le feu un morceau de papier qui a 
été trempé dans la dissolution d'un sel de strontiane , ce 
papier brûle avec une flamme rouge, tandis que cette flamme 
sera jaune, si c'est dans la dissolution d'un sel de barite 
que le papier qui brûle a été trempé. 

6. Les sels de strontiane ne sont pas précipités par le 
ferrocyanate de potasse. 

2 · Les sels de strontiane ne sont pas délétères, comme 
les sels de barite. 

i. Hitrih;. Esp. 1. Nitrate de strontiane. Le docteur Hope forma 
le premier ce sel, que Rlaproth et Pelletier examinèrent 
depuis; mais la description la plus complète qui nous en 
ait étédonnée, est celle que publia Vauquelm vers l'an 1797 ' . 
On peut le p éparer, soit en dissolvant le carbonate de 
strontiane dans l'acide nitrique, soit eu décomposant par 
le même acide le sulfure de strontiane. On évapore à sic-
cité la dissolution; on redissout le résidu dans l'eau, et on 
évapore lentement la liqueur jusqu'à ce que le sel cristallise. 

Propriétés. Les cristaux de nitrate de strontiane sont des octaèdres, 
et quelquefois des prismes irréguliers. Ce sel a une saveur 
fraîche, piquante; sa pesanteur spécifique est de 3,006. Il 
se dissout dans son propre poids d'eau à la température 
de 16° centigr., et dans un peu plus de la moitié de son 
poids d'eau bouillante. Il est insoluble dans l'alcool, et 
ne s'altère point à l'air. Il fuse sur les charbons .ardens. 
Chauffé dans un creuset, il décrépite doucement, et se fond 
ensuite. A uue chaleur rouge, il bouillonne, et l'acide se dé
gage. Si alors on le met en contact avec une substance com
bustible, il y a déflagration avec production d'une flamme 
rouge très-vive *. C'est par ce moyen de décomposition, 
qu'on obtient la strontiane à l'état de plus grande pureté. Lors
qu'on met un cristal de nitrate de strontiane dans la mèche 
d'une chandelle, il communique à la flamme une belle nuance 
purpurine. 
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Les parties constituantes de ce sel, telles qu'elles ont été 
déterminées par dilférens chimistes sont, savoir: 

A c i d e . . . 3 1 , 0 7 · . . 48>4 *• • 5 i ,4 ' · · 5 0 , 6 1 . 5 0 , 9 4 * Compoiliiou. 
Base. . . . 3 6 , 2 1 . . . 47'G. . . 48,6. . . '¡9,38. . . 49'"' ' 
Eau . . . . 3 2 , 7 a . . . 4 

100 ,00 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 

Les 4 pour 100 d'eau trouvés par Vauquelin, ne sont que 
mécaniquement mêlés avec le sel. Stromeyer est d'opinion 
qu'il existe un autre nitrate de strontiane, contenant de l'eau 
de cristallisation, qui s'effleurit à l'air. Cette circonstance 
donnerait une explication de l'analyse de Kirwan, qui élève 
la proportion de l'eau de cristallisation à 32,7a pour 100. 
Elle rendrait également raison de ce qu'annonce le docteur 
Hope dans la description de ce sel, auquel il attribue la pro
priété de s'effleurir lorsqu'il est exposé à un air sec. 11 ne 
m'est jamais arrivé de rencontrer un nitrate de strontiane, 
qui contînt de l'eau de cristallisation. 

Esp. 2. Nitrite de strontiane. Inconnu. 
ESP. 3. Carbonate de strontiane. C'est Crawford qui 3- C i r W s t o . 

établit le premier, en 1790, la distinction entre ce carbonate 
et celui de barite; mais c'est au docteur Hope que nous de
vons la première description exacte de la nature de ce sel; 
ses expériences furent confirmées depuis par Klaproth, 
Pelletier, Fourcroy et Vauquelin. On l'a trouvé natifàStron-
ti.'in, dans l'Argvleshire, et à Leadhills en Ecosse. Il est ordi
nairement en masses striées demi-transparentes, avec une 
teinte verdâtre. 

Le carbonate de strontiane n'a point de saveur. Il lui faut Propriété»; 

i536 parties d'eau bouillante pour le dissoudre 5 . Sa pesan
teur spécifique est d'environ 3,66. Il est inaltérable à l'air. 
Calciné dans un creuset, il perd une partie de son acide. On 
facilite cette décomposition en le mettant à l'état de pâte avec 
de la poussière de charbon. Il se fond, suivant Saussure, 
en un verre transparent, à la température de 226° de Wed-

• Kirwan , Nicholson's Journ. I I I , 2 t 5 . 
a Vauquelin, Journ. des Min*. An 6 , 2 0 . 
• Richter, Statique chimique. I , i36. 
* Stromeyer, Annals of Philosophy. IX. 
' Composition theorétique. 
* Hope, Edim, Trans. IV , 5 . 
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gewood Lorsqu'on le jette en poudre sur des charbons 
ardens, il produit des étincelles rouges. Sa composition est 
ainsi qu'il suit, savoir : 

Acide. . 3 o , a a . . 3 o ' . . 3o«. . 39,687 5 . . ^ 9 , 9 * . . 2 9 , 7 3 7 

Rase . . Gi,a . . fia . . fo),.1) . 7 o , 3 i 3 . . 70 ,1 . . 7 0 , 2 7 
Eau. . , 8,6 . . 8 . . o,5 « <r « 

1 0 0 , 0 I O O 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 0 0 1 0 0 , 0 100 ,00 

ESP. 4- -Borate de strontiane. Le docteur Hope est, jus
qu'à présent, le seul chimiste qui ait formé ce sel. Il est sous 
la forme d'une poudre blanche, qui exige i3o parties d'eau 
bouillante pour se dissoudre. La dissolution verdit le sirop 
de violettes 8 . Il est par conséquent, à l'état d'un sous-
borate. 

ESP. 5. Silicate de strontiane. Ce sel n'a pas encore été 
examiné. On peut l'obtenir en versant de l'eau de stron
tiane dans une dissolution de silicate de potasse. Il se préci
pite une poudre blanche qui est le silicate de strontiane. 

Esp. 6. Phosphate de strontiane. Ce sel fut produit, pour 
la première fois, par le docteur Hope; mais il a été dédit 
plus particulièrement par Vauquelin, en 1797 S-

O11 peut préparer ce sel, en faisant dissoudre du carbo
nate de strontiane dans l'acide phosphorique, ou bien eu 
mêlant ensemble du nitrate de strontiane et du phosphate de 
F o n d e . Il se forme immédiatement un précipité blanc, qui est 
le phosphate de strontiane. 

Ce sel est insipide, insoluble dans l'eau, et il ne s'altère 
point à l'air. 11 se dissout dans un excès de son acide, pro
priété qui le distingue du phosphate de barite. Au chalu
meau il se fond en un émail blanc, et ' i l émet en même-
temps une lueur phosphorique. Il ne peut être complètement 

' Journ. de Phys. X L V , 24. 
• H o p e , Edim. Trans. IV, 8. 

' Pelletier, Ann. de Chim. X X I , i35. 
* Klaprolh, Beitrage. I, 3 7 0 , et Kirwan, Nicholson's, Jour. III, 3t5-
5 Stromeyer, Annals of Philosophy, IX. 
6 Mes expériences. 
7 Composnioii théoréttqu e. 
8 Hope, Edim. Trans. IV, 17. 

8 Journ. des Mines. An 6 , p . i j . 
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décomposé que par l'acide sulfur ¡que. Les parties consti
tuantes d e c e sel, sont ainsi qu'il suit, savoir: 

Acide 4 1 , 2 4 ' 36,565 J 4 ° , 9 3 Compeuiu». 

Base 58,76 63,435 5o,,j 

1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 0 1 0 0 , 0 

ESP. y. Fhosphite de strontiane. Inconnu. 
ESP. 8. Jfypopkospkite de strontiane. C'est un se l très-

solnbIe,qui cristallise difficilement*. 
ESP. g. Sulfate de strontiane. Ce sel, découvert par le S u l f l l i e 

docteur Hope et par Klaproth, peut s e faire artificielleuieut 
en versant de l'acide sullurique dans une eau d e strontiane ; 
alors il est sous la forme d'une poudre Liant b e : m a i s ce 
sulfate existe en abondance dans différens pays , où il se 
rencontre ordinairement cristallisé en prismes rhomboïdaux. 

Le sulfate de strontiane n'a point d e saveur; il'exi_;e 3 8 4 ° 

Îwrties d'eau bouillante pour se dissoudre. L'acide sulfurique tl0tn^is-
e dissout aisément il l'aide d e la cbalenr ; mais il est preci

pité d e cette dissolution lorsqu'on y ajoute d e l 'eau 5 . Il res
semble beaucoup, par le plus grand nombre de sqs pro
priétés, au sulfate d e barite. Les parties constituantes d e ce 
sel sont, savoir : 

Acide 4 2 ! . . . 4 3 ' . . . 4 6 8 . . . 43,48» 
Base 58 . . . 57 . , . 54 . . . 5 6 , 5 7 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 , 0 0 

ESP. 10, Sulfite de strontiane. Inconnu. 
ESP. 1 1 . Ilyposulfite de strontiane. Lorsqu'on laièse e x - Kjpoiuifiio, 

posée à l'air, pendant quelques jours, une dissolution de 
sulfure d e strontiane, elle Se décolore complètement, et il se 
dépose du soufre et du carbonate d e strontiane. Ce dépôt 
étant séparé par le filtre, la liqueur claire donne, par l'éva-
poration, de beaux cristaux rhomboïdaux, transparens et un 
peu applatis. Ces cristaux,qui Sontl'hyposulfite de strontiane, 

1 Vauquelin , Jmirn. ries Min. An 6 , p . i 3 . 
1 Stromeyer, Annals of Philosophy. IX. 
3 Composition théoretique. 
* Dulong, Ann. rie Chim. et Phys I I , î f o . 
5 Hope, Erlim. Trans, IV , I O . 
5 Klaproth, Rekr.ige. I I , g?. Clayfield, Nicholson's quarto Journ. 

111, 39 . Henry, ibid. p . 1 3 7 . Kirwan, ibid. p. a i5 . 
7 Stromeyer, Annals of Philosophy. IX, 
* Vauquelin, Journ. des Min. A n 6. 
9 Composition théoretique. 
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ne s 'altèrent p o i n t à l'air, à la t e m p é r a t u r e de a5° c e n t i g r a d e s ; 
mais à celle de 5o° ils s 'e l f leurissent e t s e c o m p o r t e n t c o m m e 
l e sulfate d e c h a u x lorsqu 'on le c a l c i n e . Ces cr i s taux conti
n u e n t c e p e n d a n t d e n ' é p r o u v e r a u c u n e a l térat ion , si c e n'est 
c e l l e de la p e r t e d e l e u r eau d e cr is ta l l i sat ion. L'eau, à la tem
p é r a t u r e de g 0 c e n t i g r . , d i s sout le s i x i è m e de son p o i d s de 

c e se l *. 

E S P . 1 2 . Arseniate de strontiane. Ce sel, SOUS la forme 
d'une p o u d r e b l a n c h e i n s o l u b l e , s 'obt ient a i s é m e n t en v e r 
s a n t d e l 'acide a r s e n i q u e dans le ni trate o u l 'hydrochlorate 
d e s t r o n t i a n e . Si l'on e n croit Moretti, l 'ac ide arsenique sé
p a r e la s tront iane d e sa c o m b i n a i s o n a v e c l 'acide su l fur ique , 
d a n s l e sul fate d e s tront iane *. 

ESP. I3 . Arsenite de strontiane. Ce se l est so lub le dans 
l ' eau , mais il ne cristal l i se p a s . L 'acide a r s e n i e u x v e r s é dans 
d e l'eau d e s t r o n t i a n e , n'y p r o d u i t p a s d e p r é c i p i t é 3 . 

ESP. I4- Chmmate de strontiane. Ce se l e s t insoluble . 
Lorsqu'on met du c a r b o n a t e d e s tront iane d a n s d e l'acide 
chrOmique , il se f o r m e une p o u d r e j a u n e , qui est le chromate 
d e s t ront iane . Il serai t p r o b a b l e m e n t p l u s faci le d e produire 
ce s e l p a r d o u b l e d é c o m p o s i t i o n *. 

i 5 . Aca.iie. ESP. i5 . Acétate de strontiane. Ce s e l , qui fut examiné 
d 'abord p a r la d o c t e u r Hope, et d e p u i s par Vauquelin, s'ob
t i e n t a i s é m e n t e n p e t i t s c r i s t a u x inal térables à l'air, par l'é-
v a p o r a t i o u d'une d i s so lu t ion d e s tront iane o u d u c a r b o n a t e , 
d e c e t t e t e r r e , dans l 'acide a c é t i q u e . Il faut i 20 part ies d'eau 
b o u i l l a n t e p o u r d i s s o u d r e 49 par t i e s de ce s e l . Il parait être 
à p e u - p r è s s o l u b l e en m ê m e s p r o p o r t i o n s d a n s l'eau f ro ide . Il 

v e r d i t l e s c o u l e u r s v é g é t a l e s 5 . Sa s a v e u r n'est p a s désagréa
ble. .Lorsqu'il es t e x p o s é à la c h a l e u r , son ac ide e s t d é c o m 
p o s é , a insi que c e la a l i e u a v e c t o u s les au tres a c é t a t e s . Ce 

se l est c o m p o s é de 

Acide 52 ,6g 6 4g>53' 
Base 47,3i 5o,47 

100,00 100,00 

* Gay-Lussoc, Ann de Cfiim. L X X X V , 199. 
» J bid. L X X X V I , a 6 7 . 3 Moretti , ibid. L X X X V I , 269. 
* J o h n , Annals of Philosophy. IV , ¿¡26. 
5 Hope , Fdim. Trans. IV, 14. 
6 Richter, Station« chiinique. I , l36. 
? Composition tne'oretitjue. 
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EsP. 16. Benzoate de strontiane. Le benzoate d'ammo
niaque ne produisant pas de précipité dans l'hydrocblorate 
de strontiane, il est probable que le benzoate de strontiane 
est soluble dans l'eau. 

E s p . 17. Succinate de strontiane. On forme ce sel en 1 7 . succ'mic. 
saturant de l'eau de strontiane par l'acide succiuique. En 
évaporant la liqueur, le succinate de strontiane se précipite 
en petits cristaux sous forme pulvérulente. La saveur de ce 
sel a quelque ressemblance avec celle de l'hydrocblorate de 
potasse. Il est également soluble dans l'eau à chaud et à froid. 
Si l'on verse quelques gouttes d'une dissolution concentrée 
de ce sel dans de l'eau de barite, il se précipite immédiate
ment un succinate de barite ' . 

E s p . 18. Oxalate de strontiane. Ce sel, examiné d'abord par >·• O H 1 « = . 

le docteur Hope, et depuis par Vauquelin, s'obtient facilement 
en mêlant ensemble des dissolutions d'oxalate de potasse et de 
nitrate de strontiane: l'oxalate de strontiane se précipite im
médiatement. C'est une poudre blanche, insipide, qui exige 
pour se dissoudre dans l'eau i g 2 o parties de ce liquide 
bouillant. La chaleur le décompose en détruisant l'acide *. 

Les parties constituantes de ce sel sont : 

Acide 4-5,54 3 · - • • 3 f ) , 7 7 + . . - . 4o ,n ,6 s 

B a s e . . . . . . 5 4 , 4 5 . . . . 6o ,x3 . . . . 5 g , o 4 

1 0 0 , q o 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 

Il existe aussi un binoxalatede strontiane. Ce sel est soluble 
dans l'eau, "et il contient exactement deux fois autant d'acide 
que le précédent; on en sépare très aisément l'excès d'acide. 

Esp. I f ) . Tartrate de strontiane. Ce sel , que le docteur'9- ' l a r t r a t t . 

Hope examina le premier, et sur lequel Vauquelin a fait depuis 
des recherches, s'obtientsoitendissolvantde lastrontianedans 
l'acide lartarique , soit en mêlant ensemble des dissolutions 
de nitrate de strontiane et de tartrate de potasse. Ses cristaux 
sont sous la forme de petites tables triangulaires régulières, 
dont les angles et les bords sont bien marqués. Ce sel est 

• Moretti , Ann. de Cliim. L X X X V I , 270. 
' Hope, Edim. Trans. IV, i4-
' Berard, A n n . d e Chini. L X X I I I , 286. 
* Won analyse. 
.'. Composition tlieoreucjuc. 
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Telles sont les propriétés des sels de strontiane, autant 
que ces sels ont pu être examinés jusqu'à présent. Mais il 
est évident, d après le nombre de ceux que nous venons de 
citer , qu'ils n'ont été que superficiellement étudiés, et qu'il 
en reste environ un tiers de tout le genre à connaître. 

Vauquelin, Journ. des Min. An 6 , p. i5 . 
a Composition thénrétique. 
* Journ, des ÎVlin. An 6 . p . 16. 
* felletier, Ann. de Chim. X X I , I . ^ I . 
1 Braconnot, A n n . de Chico.. L X X X V I j 8 j . 

insipide. Il exige pour se dissoudre dans l'eau 320 parties 
de ce liquide bouillant. 11 est composé de 

Acide 4 7 , 1 2 * 56,3* 
Base 5^,88 : 43,7 

1 0 0 , 0 0 ioo,o 

E S P . 2 0 . Citrate de strontiane. Vauquelin obtint ce sel 
**' c , l "" , du mélange d'une dissolution de citrate d'ammoniaque avec 

du nitrate de strontiane. Ce mélange ne produit point de 
précipité; mais lorsqu'on fait évaporer leniement la liqueur, 
il s'y forme, peu-à-peu, de petits cristaux de citrate de stron
tiane. Ce sel est soluble dans l'eau, et il manifeste à-peu-près 
les mêmes propriétés que l'oxalate ou le tartratc de stron
tiane 3 . 

ESP. a i . ïlrate de strontiane. C'est une poudre blanche 
insoluble, qui se distingue à peine, par son aspect, de l'acide 
urique. 

Esp. 2 . 1 . Mafate de strontiane. L'acide malique ne pré
cipite point l'eau de slronliane, d'où il suit que le malate 
de strontiane est plus soluble que le malate de barite *. 

as. Z u m i i e . Esp. 23. Zumate de slronliane. L'acide zumique dissout 
le carbonate de strontiane, et il en dégage l'acide carbonique. 
La dissolution concentrée donne , par l'évaporation, une 
combinaison sous la forme d'un mucilage, mais qui, au bout 
de vingt quatre heures, devient une masse solide , de couleur 
blanchâtre, demi-transparente, formée d'une réunion de cris
taux globuliformes, à-peu-près semblables à ceux du zumate 
de chaux. Le zumate de strontiane est soluble dans huit fois 
son poids d'eau à la température de 2 i» centig. s . 
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La composition des sels de stroDtiane se d é t e r m i n e ai
sément, en les c o n s i d é r a n t comme composés de i atome 
stronliane uni à i atome de c h a c u n des a c i d e s . Le poids 
d'un atome de s t ront iane est 6,5, et celui d'un atome de cha
que acide a été établi dans un p r é c é d e n t chapitre de ce vo
lume. 

Il n'a encore été fait aucune application utile des sels de 
StroDtiane dans l'économie domestique. 

S E C T I O N V I I . 

JJes Sels de magnésie. 

ON peut dire que les sels de magnésie étaient à peine 
connus, lorsque Black publia, en i j 5 5 , ses expériences im
portantes sur la magnésie blanche et la chaux vive. Ces sels 
furent examinés depuis plus en détaft par Bergman, et plus 
récemment encore plusieurs sels de magnésie ont été décrits 
par diflérens chimistes. 

I . Les sels de magnésie sont, pour un très-grand nombre P r o p i i ^ i 

d'entre eux, solubles dans l'eau, et susceptibles de cristal-
liser. 

a. Lorsqu'on verse dans un sel de magnésie un des alcalis, 
ou de leurs carbonates, il se produit un précipité blanc flo
conneux. 

3. Il ne se manifeste point de précipité lorsque c'est un sul
fate de soude qu'on verse dans un sel de magnésie. 

4- Si l'on verse un phosphate de soude dans un sel de 
magnésie , il ne se manifeste pas de précipité ; mais si l'on 
ajoute de l'ammoniaque, il se forme un précipité blanc qui 
est un sel triple, composé d'acide phosphonque, d'ammonia
que et de magnésie. Cette précipitation, par l'ammoniaque, 
fournit le meilleur moyen qui soit encore connu, pour sé-

Jiarer la magnésie d'autres corps, et pour en déterminer 
a quantité. C'est le docteur Wollaston qui l'indiqua le premier, 

5. I.e ferroevanafe de potasse n'occasionne pas de préci
pité dans un sel de magnésie, à moins que l'acide n'ait un 
métal pour base. 

6. La magnésie a beaucoup plus de tendance qu'aucune 
des bases de ceux des sels que nous avons déjà décrits, à 
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entrer dans la formation de composés triples. La base avec 
laquelle la magnésie est la plus disposée à s'unir est l'am
moniaque. 

•• Nimie. E S P . F . Nitrate de magnésie. Blark reconnut le premier 
la composition de ce s e l , et Be guian est le seul chimiste 
qui en ait donné une description détaillée. On le prépare or
dinairement en saturant l'acide nirrique par de la magnésie, 
et en évaporant la dissolution jusqu'à consistance convenable. 
L e sel cristallise à mesure que cette dissolution se refroidit. 
Ses cristaux sont des prismes rhomboïdaux , et souvent 
de petites aiguilles attachées l'une à l'autre. Sa saveur est 
très-amère et désagréable. Sa pesanteur spécifique est de 

Le nitrate de magnésie se dissout dans un peu plus de son 
poids d'eau , à la température de 16° centig. , et il est encore 
plus soluble dans l'eau bouillante. L'alcool d'une densité de 
o,84o en prend le neuvième environ de son poids Ce sel, 
exposé à l'air, en attire, par degrés , l'humidité. Chauffé, il 
éprouve la fusion aqueuse; et lorsque son eau de cristalli
sation est évaporée, il se réduit en une poudre sèche. A une 
forte chaleur, il donne d'ahord un peu de gaz oxigène, puis du 
deutoxide azote, et à la fin de l'acide nitreux. La magnésie 
reste à l'état de pureté 3 . Ce nitrate détone à peine avec au
cun des corps combustibles. 

La table qui suit présente les parties constituantes de ce 
se l , telles qu'elles ont été déterminées par les analyses de 
différens chimistes. 

C o n d i t i o n . , A c i d e . . . 4 3 + . . . 4 6 5 . . . 6 9 , 6 S . . . 7 2 ' . . . 73,97" 
B a s e . . . . 27 . . . 22 . . . 3o,4 . . . 28 . . . 27,03 
Eau 3o . . . 32 ? » n » 

100 100 100,0 100 100,00 

s N't te ESP. 2. Nitrite de magnésie. Inconnu. 
ESP. 3 . Nitrate ammoniaco-magnêsie?i. Ce sel^ que Four* 

•BflgaésieiJ. 
1 HasSenfratz, .Ami . de Chim. X X V I I I , 11. 
3 fiergman. I , r36. 
3 W e n t e l , p. 85. 
* Bergman. I , i 3 6 . 
5 Kirwan , ISicholsnn's Journ. I I I , a i5 . 
6 Richter, Statique chimique, p . i36. 
? W e n z e l , p . 85. 
* Composition thtioré tique. 
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croy décrivît le premier, en 1 7 9 0 , peut se préparer en mê-
JaD! ensemble des dissolutions de nitrate d'ammoniaque et de 
nitrate de magnésie , ou en décomposant en partie le nitrate 
d'ammoniaque par la magnésie , ou le nitrate de magnésie par 
l'ammoniaque. Lorsque l'un et 1 autre de ces sels sont mêlés 
ensemble, le nitrate ammoniaco-magnésien se précipite peu-
à-peu en cristaux. 

Le nitrate ammoniaco-magnésien cristallise en prismes. l 'ropiiétaK 

Sa saveur est ammoniacale acre et ainère. Ses cristaux sont 
solubles dans 11 parties d'eau, à la température de iG° cen
tigrades , et ce liquide bouillant les dissout en plus grande 
proportion. Exposés à l'air, ils en attirent pen-à-pen l'humi
dité, mais beaucoup plus lentement que l'une ou l'autre de 
leurs parties constituantes. Les phénomènes que ce nitrate 
présente lorsqu'il est chauffé, sont semblables à ceux que 
manifestent, dans la même circonstance, ses parties com
posantes. Il consiste , suivant Fonrcroy , en 

78 Nitrate de magnésie. 
2 2 Nitrate d'ammoniaque. 

1 0 0 1 

ESP. 4· Carbonate de magnésie. C'est le docteur Black 4. c>rb«>iM 
qui a découvert le premier la composition de ce sel, connu 
depuis long-temps. Bergman , Butiui, et beaucoup plus ré
cemment encore, Fourcroy,en ont recherché les propriétés 1 . 
Il y a deux sous-espèces de ce sel ; Ta première est le sçl 
neutre , et la seconde, ce sel avec un excès de b a s e . 

On le prépare ordinairement en mêlant ensemble des pr.p.wvtiou. 

dissolutions de sulfate de magnésie et de carbonate de po
tasse , et en chauffant le mélange. Le carbonate de magné
sie se précipite sous la forme d'une poudre blanche. C'est 
dans cet état qu'on le trouve dans le commerce ; niais 
Fourcroy a fait voir qu'alors il n'est pas saturé d'acide. Ce 
n'est donc qu'un carbonate; mais on peut augmenter].! dose 
d'acide qu'il contient, en Te délayant dans l'eau , et en faisant 
passer dans le liquide un courant de gaz acide carbonique, 
jusqu'à ce que le cabonate soit saturé et dissous. 

Le bicarbonate ainsi formé, cristallise, par évaporatiou, en 

• Ann. de Chlm. IV, 2 i 5 ; • llid. 1 1 , a;8. 
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prismes hexagones transparens, terminés par un plan éga
lement hexagone. Les cristaux sont en partie groupés et en 
partie solitaires. Leur longueur est d'environ 13 millimètres, 
et leur largeur de 4 ' · Mais ou peut obtenir ce bi-carbonate 
en cristaux plus réguliers, en mêlant ensemble 125 parties de 
sulfate de magnésie et i 3 6 parties de carbonate de soude, 
dissous l'un et 1 autre dans l'eau. Après avoir filtré ce mé
lange , on l'abandonne à lui-même. Au bout de deux ou trois 
jours, le carbonate de magnésie s'y dépose en cristaux, 

rropriétii. Ce sel u'a (pie très-peu de saveur. Sa pesanteur spécifique, 
lorsqu'il est en poudre , n'excède pas 0 ,ag4 l *· Cristallisé, 
il se dissout dans 4^ parties d'eau froide -, mais à l'état pul
vérulent, il en exige au-moins dix fois autant; et ce qu'il 
y a de très-remarquable, c'est qu'il se dissout en plus grande 
proportion dans l'eau froide que dans l'eau chaude impré
gnée de gaz acide carbonique 3. Il s'efileurit à l'air, et y 
tombe en poussière Exposé à la chaleur, il décrépite, se 
réduit en poussière, et il est décomposé. 

Les parties constituantes de ce carbonate sont : 

Acide 5 o s 68,75 6 

Base 25 3 I , Î 5 

Eau 25 » 

100 100,00 

Je n'ai jamais rencontré ce carbonate de magnésie dans 
le commerce ; mais il existe en abondance dans la pierre à 
chaux magnésienne d'Angleterre. La magnésie du commerce 
est ordinairement un sous-carbonate , composé de deux 
atomes de magnésie , et d'un atome d'acide carbonique. 

5. Eartie. ESP. 5. Borate de magnésie. Bergman forma ce sel en 
faisant dissoudre de la magnésie dans l'acide borique. Cette 
dissolution s'opérait très-lentement ; en l'évaporant, le sel 
s'y précipitait en petits cristaux de forme irréguliére. Ce 
se l , dont Westrumb fit le premier l'analyse en 1 7 8 8 , est 

• Butini, sur la magnésie. 
' Ann. de Chim. X X V I I I , i s . 
* B u t i n i 
* Fourcroy, Ann. de Chim. 3 9 8 . 
* Fourcroy et Kirvan. 
* Composition théorétique. 
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soluble dans l'acide acétique; l'alcool le décompose; il se 
fond aisément au feu sans éprouver d'altération ' . Le borate 
de magnésie se trouve natif dans la montagne du KalLberg , 
près Lunebourg, en Allemagne. 

On l'y rencontre sous la forme de cristaux blancs, opaques 
ou transpareus,consistais en cubes, dont les bords et quatre 
de leurs angles sont tronqués. 11 est assez dur pour rayer le 
verre et faire feu avec le briquet. Sa pesanteur spécifique 
est de 2 .566 . Lorsqu'il est chauffé, il devient électrique; 
et ce qu'il présente de très-singulier , c'est que ceux de ses 
angles tronqués le sont toujours positivement, et les angles 
opposés entiers, le sont négativement ». 

Ces cristaux sont insolubles dans l'eau et inaltérables à 
l'air ; ils décrépitent au feu. A une chaleur rouge ils perdent 
leur éclat, mais sans diminuer sensiblement de poids. Cette 
diminution, lorsqu'ils sont chauffés au blanc , est des o,oo5. 
A un de^ré de chaleur encore plus grand, ils se fondent 
en un verre de couleur jaune. Leur composition est, suivant 
Westrumb , de 

73,5 Acide. 
i4,G Magnésie. 
1 1 , 9 Chaux. 

1 0 0 , 0 

D'après cette analyse , on avait considéré ce sel comme 
étant un composé triple d'acide borique, de chaux et de 
magnésie ; mais Vauquelin a fait voir que la chaux n'en était 
pas partie constituante, et que le minéral est le borate de 
magnésie. 

Esp. 6. Silicate de magnésie. Ce sel n'a pas encore été 
examiné. Il est très-probable, qu'en mêlant ensemble 2 parties 
de silice et 2 , 5 parties de magnésie , et en chauffant conve
nablement ce mélange , il constituerait une belle porcelaine. 
La masse a de l'adhésion , elle est belle et se fond très-diffi
cilement. 

E S P . 7 . Phosphate de magnr'sie. C'est Bergman qui 
forma le premier ce sel eu 1 7 7 a 4 ; il a été examiné dc-

' Bergman. I , 38G. 
1 Hauy, Anj . de Cliim. I X , 5. 
• TN'icliols'iti. I l , i a o , a.« série. 
* Opusc. 1 , 3go. 
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[mis avec beaucoup de précision par l'infatigable Vauque-
in 

p.épir«tion. On le prépare ordinairement en faisant dissoudre du car
bonate de magnésie dans l'acide pbosphorique, et en éva-

Îjorant ensuite par degrés , cette dissolution, jusqu'à ce que 
e sel cristallise. Mais on peut l'obtenir en cristaux réguliers 

de grandes dimensionspar un moyen plus facile , indiqué par 
Fourcro\ r . Il consiste à mêler ensemble parties égales de disso
lutions dans l'eau, de phosphate de soude et de sulfate de ma
gnésie. 11 ne se manifeste d'abord aucun changement ; mais au 
bout de quelques beures, il se forme dans la liqueur de gros 
cristaux transparens de phosphate de magnésie. 

Le phosphate de magnésie cristallise en prismes hexaè-
P r o p r i é f é i . dres , dont les côtés sont inégaux. l i a très-peu de saveur; 

cependant il laisse sur la langue une impression fraîche et 
douceâtre. Sa pesanteur spécifique est de 1 , 3 / ( 89 cenligr. *. 
Il lui faut environ i 5 parties d'eau froide pour le dissoudre; 
il est plus soluble dans l'eau bouillante , et par conséquent 
il cristallise dans cette dissolution par refroidissement. Ce 
sel, exposé à l'air, y perd son eau de cristallisation, et tombe 
en poussière. Il se réduit également en poudre sèche à une 
chaleur modérée. A une plus haute température , il se fond 
en un verre transparent. 

EsP. 8. Phosphate ammoniaco - magnésien. Ce sel fut 
découvert par Fourcroy , qui le trouva dans une concrétion 
calculeuse , formée dans l'intestin colon d'un cheval. Depuis 
cette découveite, Fourcroy et Vauquelin ont aussi rencon
tré ce sel dans l'urinehumaiue. On le forme en mêlant en
semble des dissolutions dans l'eau , de phosphates d'am
moniaque et de magnésie. Le sol triple se précipite immé
diatement à l'état d'une poudre blanche. En abandonnant, 
pendant très-long-tcmps,de l'urine dans des vaisseaux fermés, 
elle dépose souvent ce sel, eu cristaux réguliers , sur les 
parois et au fond du vaisseau. Ces cristaux sont de petits 
prismes tétraèdres, terminés par des pyramides irrégubères 
à quatre faces. 

Ce sel est insipide, à peine soluble dans l'eau ,et inaltérable 

• Journ, de l'Erole imp. poly lech. 
' Hasseufrau, Aun, de (Juin. XXVIII, ia. 
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à l'air. Lorsqu'il est chauffe , il tombe en poussière , en 
exhalant son ammoniaque; et par une forte chaleur, il se 
fond eu un globule transparent. En le distillant avec du char
bon , on obtient du phosphore. Fourcro\ s'est assuré que 
le phosphate auimoiliaco magnésien , retiré des concrétions 
calculeuses du cbeval, est composé de 

33 phosphate d'ammoniaque. 
33 phosphate de magnésie. 
33 eau. 

99 

ESP. g. Phospnite de magnésie. 
Esp. 1 0 . Hjpaphosphiùe de magnésie. Ces deux sels 

li'ont point été examinés. 
ESP. i r . Sulfate de magnésie. Ce sel, qui a été pen-,, . sulfater 

dant longtemps distingué par la dénomination de sel d'Ep-
som , se retirait, depuis plus d'un siècle, par évaporation, 
des eaux minérales d'Epsom en Angleterre , qui le tiennent 
en dissolution. Grew donna, en 1670 , quelques détails sur 
ce sel ; et Brown publia, en 1 7 2 3 , une desCriptiou du pro
cédé de son extraction des eaux minérales , et de sa purifi
cation On le fabrique en Italie avec des minéraux schis
teux, qui contiennent du soufre et de la magnésie. Après 
avoir torréfié ces minéraux , on les laisse exposés à l'air en 
les humectant de temps-en-temps : le sel effleurit à leur sur
face. Dans cet état, ou les lessive ; on ajoute à la liqueur du 
lessivage, un peu de chaux pour en précipiter toutes les sub
stances métalliques qui peuvent y être tenues en dissolution, 
et par des cristallisations répétées, on parvient à obtenir le 
sel à l'état de pureté *. 

Le sulfate de magnésie existe en grandes quantités dans 
les eaux de la mer; le résidu non cristallisé, ou les eaux 
mères des salines, après que tout le sel marin a cristallisé, 
consistent en partie dans ce sulfate dissous dans l'eau. On 
donne ordinairement le nom de saumure, ou eau-amère, à ce 
résidu, qu'on appelle quelquefois en Ecosse, esprit de sel. 

< Pli i l . TRANI. X X X I I , 34S. 
A n n . de Chim. X L V f l I , 80 ^ et Getilen's , J o u n i . I ï l , 5V| 9. Tin 

exposé détaillé d e la fabrication de ce sel a été publié parle docteur 
Holland, dans les Phil. T r a n s . i 8 i O , p. 2^. 

II. 36 
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Propriété,, L e s u ] f a t e j e magnésie cristallise ordinairement en prismes 
à 4 pans terminés par des pyramides à quatre faces, ou par 
des sommets dièdres. La forme primitive de ses cristaux est, 
suivant Haiiy, un prisme droit tétraèdre dont les bases sont 
des carrés, et celle de sa molécule intégrante, un prisme droit 
triangulaire, dont les bases sont ries triangles rectangles iso
cèles 1 . Les cristaux de ce sel produisent une réfraction double. 

Sa saveur est fortement amère; sa pesanteur spécifique 
est de i,66 ". Il se dissout, dans son propre pouls d'eau, à la 
température de I 6° centig., et dans moins des o,6S de sou 
poids d'eau bouillante 3 . Le volume de l'eau augmente des 
0,4 par l'addition du sel V II s'effleurit à l'air et y tombe en 
poussière. Chauffé il éprouve la fusion aqueuse; et par l'aug
mentation de la chaleur, il perd son eau de cristallisation, mais 
il n'est pas décomposé. Au chalumeau il se fond difficilement 
en un globule vitreux opaque 

On a présenté, dans la table qui suit, le résultat des ex
périences de différens chimistes qui ont cherché à déter
miner les proportions des parties constituantes de ce sel. 

Composition. A c i d e . . . . 2g ,35 6 3o,64? 3 a 8 33s 38-» 66,64" 6 6 . 6 " 
Base . . . . \7 i6,S6 ig îçj 18 33,36 33,4 
Eau 53,65 5a,5o 4q 48 44 » » 

100,00 100,00 100 L O O 100 100,00 100,0 

ESP. \i.Sulfate ammoniaca-magnésien Ce sel avaitété an
noncé par Bergman ; mais Fourcroy est le premier chimiste qui 
en ait examiné les propriétés , 3 . On peut le préparer, en mêlant 
ensemble des dissolutions saturées de sulfate d'ammoniaque 
et de sulfate de magnésie. Il se dépose presque immédiate
ment des cristaux, qui consistent dans les deux sels unis 

I Trailé de Mineral. I I , 3 Í T I . 

* Ilassení'ratz, A n o . de Chim. X X V I I I , ra. 
3 fiergman , Opuse. I , i35 . 
* Ibid. p. 3 7 7 . 
s lhid. 
6 Kirwan , Xicholsoa's quano Journ. I I I , a i5 . 
' W e n ¿ e l , p. 62. 
« M o j ó n , Ann. de Chim. X L V I I I , 81. 
9 Bergman, Opuse. 1 1 ¡5. 
l n Henry et Dnlton ; Dallon's N e w Svstem of Chcmistry, 11^ 5i3 . 
" ttertelius, Ann. de Chim. L X X X U , 8. 
I I Corapositinn tbéoretiqne. 
V Ann. de Chim. IV, a n . 
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ensemble. On peut encore se procurer ce se l triple en ajou
tant de l'ammoniaque aune dissolution de sulfate de magné
sie, line se précipite qu'une portion de la magnésie; on la 
sépare en filtrant la liqueur, et en l'évaporant alors, on ob
tient Je sel composé, en cristaux. 

Le sulfate ammoniaco magnésien cristallise en octaèdres. 
Sa saveur est acre et amère, sa pesanteur spécifique est de 
i .6g6 Il est moins soluble dans l'eau que chacun des sels 
qui le composent. Lorsqu'il est chauffé, il éprouve la fusion 
aqueuse, et si l'on augmente la chaleur, il est décomposé. 
Il est inaltérable à l'air. Ce sel est composé, suivant l'ana
lyse de Fourcroy, de 

68 sulfate de magnésie, C o m p o i ï i i o u . 

32 sulfate d'ammoniaque. 

1 0 0 

ESP. l 3 . Sulfate de potasse et de magnésie. Ce Sel fut 
décrit pour la première fois, par Link. Il le formait en satu
rant du sur-sulfate de potasse avec de la magnésie. Berthollet 
obtint le même sel e u mêlant ensemble des quantités égales 
de dissolutions de sulfate de potasse et d'hydrochlorate de 
magnésie, et en évaporant ensuite le mélange. Ou obtient, 
d'abord des cristaux de sulfate de potasse avec un peu d 'hy
drochlorate de magnésie, et ensuite le sel triple, en cristaux 
rhomboïdaux, inaltérables à l'air. Leur solubilité est a-peu-
près la même que c e l l e du sulfate de potasse 

La s a v e u r de ce se l est a m è r e . Il e s t c o m p o s é de 

3 par t i e s d e sulfate d e potasse . Composiu-ju. 

4 parties d e su l fate d e m a g n é s i e . 

Esp. l 4 - Sulfate de soude et de magnésie. Link décrivit 
le premier ce sel, en 1796 * -, il a été dernièrement annoncé 
et analysé par Murray 5 , qui ne paraît pas avoir eu connais
sance des expériences autérieures du chimiste allemand 

' Hassenfrati , Aim. de C.hi'm. X X V I I I , îa . 
» Me'm. de l'Inslit. I I I , a i8 . 
* Link, Crell's Armais. 1 7 9 6 , I , 3 o . 
Â Oell 's Annals. îytô , 1, 3o. 
* Edira. Trans. V l l l , p. a 3 3 . 
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Link obtint ce sulfate en saturant le bisulfate de soucie avec-
de la magnésie, et en faisant cristalliser la dissolution. Mur-
ray le remarqua, formé dans les chaudières des manufactu
riers de sulfate de magnésie avec les eaux mères du sel 
de mer. Le sulfate impur de magnésie, obtenu d'abord, est 
redissous dans l'eau pour le faire cristalliser; on ajoute 
de la liqueur fraîche à celle qui reste après la cristallisation; 
et par l'évaporation et le refroidissement on obtient de nou
veaux cristaux. On procède ainsi trois ou quatre fois. C'est 
dans ces dernières cristallisations que le sel triple est pro
duit, se formant souvent en quantités considérables, et même 

. se précipitant dans les chaudières. Ce sel est d'abord sous 
forme irrégulière et demi-transparent; mais en le dissolvant 
dans l'eau, et en le faisant cristalliser une seconde fois , on 
peut l'obtenir en rhombes assez réguliers, transparens, 
tronqués sur leurs angles et sur leurs bords. Ces cristaux ne 
9'altèrent point à l'air. Leur savenr est amère; ils se dissolvent 
dans environ trois fois leur poids d'eau , à la température de 
ï6° centigr. Lorsqu'ils sont chauffés, ils ne se fondent pas, 
mais ils décrépitent. Ils sont composés, suivant les expé
riences de Link et du docteur Murray, de 

pos i t ion- Sulfate de magnésie... . 5 4 1 3a* 32,28* 
Sulfate de soude 45 3g 38,72 
Eau » 28 29,00 

. 99 99 100,00-

I 5 . SUIETE. Esp. i 5 . Sulfite de magnésie. Ce sel, qu'on ne connaît 
encore que par les travaux de Eourcroy et Vauquelin, se 
prépare, comme les autres, en saturant l'acide sulfureux 
avec le carbonate de magnésie, Il se produit une vive effer
vescence, et le liquide s'échauffe. A mesure que le sulfite se 
forme, il reste en une poudre blanche, au fond de la 
liqueur; mais en y ajoutant un excès d'acide, on le dissout; 
et cette dissolution, exposée à l'air, fournit, en y perdant son 
excès d'acide, des cristaux blancs transparens, qui sont des 

1 Linck, Crell's Annals , 171)6, I , 3 o . 
* Murray, Edim. Trans. VIIt , Q94. 

1 Composition tliéorétique, dans la supposition que c'est un com
posé de 1 atome sulf.3tc de magnésie. 

i atome sulfate de. soude. 
6 atomes eau. 
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tétraèdres déprimés. Sa pesanteur spécifique e s t de i ,38oa r . 
Sa saveur douceâtre et terreuse d'abord, produit bientôt une 
impression sulfureuse. Ce sulfite devient opaque à l'air; mais 
il ne s'y change que très-lentement en sulfate. Il est soluble 
dans 2 0 parties d'eau à la température de iti° centigrades. 
L'eau bouillante le dissout en proportion beaucoup plus con
sidérable; aussi cette dissolution cristallise-t-elle par refroi
dissement. En exposant à l'air sa dissolution dans l'eau, ce 
sel se convertit très-promptement en sulfate. Chauffé, il s e 
ramollit, se'gonfle, prend une ductilité analogue à celle de la 
gomme, et perd les 0 ,45 de son poids. A une forte chaleur 
l'acide se dégage, et la terre reste à l'état de pureté. 

ESP. l 6 . Sulfite ammoniaco-magnésien. F o n r C l ' O y est le 
seul chimiste qui ait fait mention de ce sel. On le forme, soit 
en mêlant ensemble des dissolutions de sulfite d'ammoniaque 
et de sulfite de magnésie, soit en ajoutant de l'ammoniaque à 
une dissolution de sulfite de magnésie. Les cristaux de ce sel 
sont transparens; leur figure n'a pas été déterminée. 

Le 'sulfite d'ammoniaque et de magnésie est moins so
luble dans l'eau que l'un ou l'autre des deux sulfites qui en 
sont les parties composantes. Exposé à l'air, il se transforme 
par degrés en sulfate. 

Esp. ij. Hypo-sulfite de magnésie. Inconnu. 
ESP. I8. Arseniate de magnésie. La magnésie se dissout 1 8 . Arseniate . 

dans l'acide arsenique : mais lorsque l'acide approche du point 
de saturation, la dissolution s'épaissit et se coagule. Cette ma
tière se redissout dans un excès d'acide, et la liqueur se prend, 
par l'évaporation, en une masse gommeuse incristallisable. On 
peut obtenir aussi l'arseniatc de magnésie, en mêlant ensemble 
les arseniates alcalins avec des nitrate, hydrochlorate et acé
tate de magnésie. Ce sel, lorsqu'il est chauffé, présente les 
mêmes phénomènes que l'arseniate de potasse a . 

Esp. I g. Arsenite de magnésie. Ce sel n'est pas connu. 
Esp. 2 0 . Chromate de magnésie. Ce sel n'a été exa- »°. ciiremite. 

miné jusqu'à présent que par Vauqueliu. Sa dissolution 
cristallise en prismes à 6 pans, parfaitement transparens, 
d'un beau jaune de topaze et très-solubles dans l'eau. Lors
que le sel cristallise en grandes masses, sa couleur est jaune 

' Hassenfratz, A o t i . de Chira. X X V I I I , 1 2 . 

' Schéele, I . i3g. 
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ESP. 24. Benzoate de magnésie. Les cristaux de ce ben-
zoate affectent la forme de plumes. Leur saveur est acerbe 
et amère, ils se dissolvent facilement dans l'eau. 

Î5. Succ inate . Esp. 25. Succinate de magnésie Ce Sel est sous la forme 
d'une masse blanche, glutineuse, écumeuse, qui après avoir 

* Ann. de Chim. L X X , 70 . 
% Gren's l landbuch. I I I , 711 · 
1 Bergman. I , 3b'H. 
* IWorveau, l incycl . method. I , Ç). 
5 Hassenfratz , A o n . de Chim. X X V I I I , 1 3 . 
8 Bergman. 1 , 3fcS. 
7 "We-nzel, p . i 5 o . 
8 Kiclitei, Matique chimique. I , i3f). 
» Composition theorclique. 

orangé. La magnésie est séparée de ce chromate par les 
alcalis fixes et les terres alcahnes *. 

ESP. 2 1. ÏÏIolybdate de magnésie Ce sel, suivant Heyer, 
est soluble dans l'eau. Sa saveur est amère, et il ne cristal
lise point 1 

• a. T ngstate £ - s p - 2 2 - Tungstate de magnésie. En faisant bouillir 
l'oxide jaune d e tungstène avec une dissolution de carbo
nate de magnésie, c e t t e liqueur d o n n e , par l'évaporation, 
des cristaux en petites écailles brillantes, qui sout le tungs-
tatede magnésie. Ce sel es t soluble d a n s l'eau, et ne s'altère 
point à l'air. Sa saveur ressemble à celle d e s autres espèces 
d e tungstates. En versant un acide dans sa dissolution, il s'y 
produit un précipité, sous la forme d'une pondre blanche 
qui es t un sel triple 

as AcéiiiE. ^ s p - Acétate de magnésie. Ce sel se prépare en dis 
sokant la magnésie, o u son carbonate, dans l'acide acétique, 
Ce sel ne cristallise p a s ; mais il f o : m e , par l'évaporation 
une m a s s e visqueuse 3 . Sa saveur est douceâtre, et laisse 
cependant u n e impression d'amertume*. Sa pesanteur spéci 
fique es t de i , 3 y 8 5 . 11 est Irès-soluble d a n s l'eau et dans 
l'alcool 6 . Il e s t déliquescent à lair. La chaleur le décom
pose. 

Les parties constituantes de c e se l sont : 

A c i d e . . . 6 5 , 9 6 ? . . . 7 o , 6 5 8 . . . 7 1 , 8 3 · 
B a s e . . . . 34,o4 . . . 29,35 . . . 28,17 
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été desséchée au feu, attire l'humidité de l 'air, et s'y résout 
en liqueur. 

Esn. 26. Camphorate de magnésie. En délayant du car
bonate de magnésie dans de l 'eau, et en ajoutant au mélange 
de l'acide camphorique cristallisé, on obtient, par l'évapo-
ration à siccité de la liqueur filtrée, du camphorate de ma
gnésie. On dissout ensuite ce se l dans l'eau chaude, on 
filtre la liqueur et on l'évaporé à une douce chaleur jusqu'à 
formation de pellicule à sa surface. On la laisse alors re
froidir, et le sel s'y dépose e n lames minces. La seconde dis
solution du sel, obtenu par la première évaporation àsiccité, 
a pour objet d'en séparer tout excès de magnésie qui pourrait 
y être resté. 

Le camphorate de magnésie ne cristallise point. Il est 
blanc, opaque, et d'une saveur amère. Il es t à peine plus 
solnble dans l'eau que le camphorate de chaux. L'alcool n 'a 
point d'action sur ce sel à froid; mais à chaud, il dissout Pa-
cide et laisse la magnésie; et l'acide se précipite de nouveau 
par le refroidissement de l'alcool. Le camphorate de magné
sie se dessèche à l'air et s'y recouvre d'un p e u de poussière; 
mais cet effet ne se produit que lentement et seulement 
dans un lieu chaud. Eu mettant de ce sel sur des charbons 
ardens, son acide se volatilise, et la magnésie reste pure. Au 
chalumeau, il brûle comme les autres caniphorates avec 
une flamme bleue. De tous les nitrates, hydrochlorates et sul
fates , il n'y a q u e le nitrate de chaux et l'hydrochlorate d'a
lumine , qui puissent décomposer complètement ce cam
phorate 1 . 

E.SP. 2 7 . Subérate de magnésie. Ce Sel est SOUS forme 
pulvérulente. 11 rougit la teinture de tournesol. Sa saveur 
est amère. Il est soluble dans l 'eau, et attire un peu l'humi
dité de l'air. Lorsqu'il est chauffé, il se boursouffle et se fond. 
Au chalumeau sou acide est décomposé, et la magnésie reste 
à l'état de pureté *. 

Esp. 98 . Oocalate de magnésie. Ce se l s'obtient par l 'é-
vaporation d'une dissolution saturée de magnésie par l'acide 
oxalique. 11 est sous la forme d'une pondre blanche, sans 
Saveur, qui se dissout à peine dans l'eau. Lorsqu'on mêle de 

« Ann. de Chim. X X V I I , 3 7 . 
» Ibul. X X I I I , 55. 
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l'oxalafe d'ammoniaque- avec du sulfate de magnésie, il ne 
se forme point immédiatement de précipité; mais si la dis
solution est chau!fi.e et suffisamment concentrée, on, si on 
l'évaporé à siccité, et qu'on redissolve le résidu dans 1 eau, 
alors, dans les deux cas, l'oxalate de magnésie est séparé en 
une puudre insoluble, 

Les parties constituantes de cet oxalate, sont: 
Acide 6 5 ' . . . 7 3 , 6 8 * . . 7 2 , 6 a 3 . . 6 4 , 3 3 « 
Magnésie . . . 3 5 . . . . 2 6 , 3 2 . . , 2 7 , 3 5 . . . 3 5 , 6 7 

100 100,00 100,00 100,00 

Esp. 29. Tartrate de magnésie- Ce sel ne peut se dis
soudre dans l 'eau, que lorsqu'il est avec excès d'acide. Il 
donne alors, par l'évaporatîon, de petits cristaux ayant la 
forme de prismes hexaèdres tronqués 5 . Sa saveur e s t plus 
salée que celle du tartrate de chaux, et il est plus fusible6. Exposé 
à l a chaleur, il se fond, et il est ensuite décomposé. 

Esp. in, Tartrate de potasse et de magnésie. Ce Sel 
triple, qui fut examiné d'abord par les académiciens de Dijon, 
s'obtient en ajoutant de la magnésie ou son carbonate, à une 
dissolution de tartrate acide de potasse. La liqueur donne, 
par l'évaporntion , suivant ces académiciens, des cristaux 
aiguillés; niais, d'après Thénard, ce sel triple ne cristallise 
point, et lorsqu'il est évaporé il attire l'humidité de l'air 7. 

ESP. 3 i . Citrate de magnésie. Ce sel, qu'on peut former 
en dissolvant du carbonate de magnésie dans l'acide citri
que, ne cristallise pas , lors même que sa dissolution est 
évaporée jusqu'en consistance d'un sirop épais; mais il prend 
par degrés la forme d'une masse blanche, opaque, molle, 
qui s'élève dans l'intérieur du vaisseau comme un cham
pignon. Ce sel est composé, suivant Vauquelin, de 

66,66 Aride. 
3 3 , 3 4 Magnésie. 

100,00 8 

1 Bergman , Opusc. I , -262 et 3 S T . • IVton analyse. 
1 fleriird, Ann. (ie Cbim. LXXl ' i l , 

J -Composition tlieoretitpje. Nous avons considerc, Berarrl et moi, 
TacriJe comrne pur, et il contenait de Teau. CVst la inisori nnur 
lat{Ut4!e nns resullats sont inexacts. Ceux de Bergman se rapproelitHU, 
l«t plus de la veriLe. 5 Bergman. 1, 338. 

L V o n P a c k e n , d e .Sale Ksseut. Acid. Tartar. 
i A n n . de Chim. X X X V I I I , 3a. 8 Fourcroy. V I I , 2 0 8 . 
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Si nous le considérons comme formé de i atome acide 
-r- i atonie base, ses parties constituantes doivent être; 

Acide 7-4,t>8 
Jlajjnésie 25,5a 

100,00 

ESP. 32. Saccho-lactate de magnésie. C'est une poudre 
blanche, insoluble dans l'eau. 

t,SP. 33. Urate de magnésie. C'est une poudre insi
pide, d'une apparence semblable à celle de l'acide iirique. 

ESP. ^4· Mala te de magnésie. Ce sel est très-soluble 
dans l'eau et déliquescent à l'air. 

Esp 35. Sórbate de magnésie. Les cristaux de ce sel 
sont permanens Ils exigent 28 fois leur poids d'eau pour se 
dissoudre à la température de ib'° centigrades *. 

Esp. 36. Lactate de magnésie. P.n évaporant jusqu'à 36 L«.-i««. 
consistance sirupeuse, la dissolution de ce sel, et en aban
donnant ensuite la liqueur dans un lieu chaud , il s'y pro
duit en petits cristaux grenus, Par une évaporation prompte 
à siccité, il fournit une masse gommeuse. L'alcool résout 
ce sel en deux sous-espèces :1e láclate neutre qu'il dissout, 
et le sous-lactate qu'il laisse sans l'avoir attaqué 

ESP. 37. Zumate de magnésie. Lorsque c e zumate est éva
poré lentement, il se forme des pellicules salines, qui se suc
cèdent les unes aux autres jusqu'à la fin de l'évaporation. Ce 
sel affecte la forme de cristaux grenus, qui s'effleurissent 
un peu à l'air. Ce zumate exige, pour sa dissolution, 25 fois 
son poids d'eau, à la température de ig° centigrades 3. 

ESP. 38 . Gállate de magnésie. En faisant bouillir de la 
magnésie avec une infusion de noix de galle, la liqueur 
devient presque limpide, et prend la même couleur verte 
que dans des mélanges semblables. Il paraît . d'après 1rs ex
périences de Davy, que dans ce cas, toute la partie extrac-
tive du tan est séparée de 1 infusion, ainsi qu'une portion de 
l'acide gallique, et que la liqueur ne contient plus autre 
chose en dissolution qu'une combinaison de cet acide et 

' Donc-van, Phil. Trans. 181J . 
a Rerielius , J)jurkemieo. I I , /fin. 
3 liracunnoc, Ánn. de Ctiim. L X X X Y I , 8S . 
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On détermine aisément la composition des sels de ma
gnésie, en les considérant comme consistant dans un atome 
de magnésie, et un atome de chacun des acides. Un atome de 
magnésie pèse 2 , 5 , et nous avons déjà donné précédem
ment le poids d'un atome de chacun des acides. 

Les sels de magnésie qu'on employé le plus, sont le car
bonate et le sulfate de cette base; on fait, de l'un et de l'au
tre de ces sels, un grand usage en médecine. 

S E C T I O N VLII. ' 

Sels ci' Yttria. 

LES sels que l'yttria peut former avec les acides, sont 
encore pour la plupart inconnus. 

géuS™i«s Comme les tels d'yttria sont, en très-grand nombre, in
solubles dans l'eau, on n'a pu les obtenir à l'état de cristaux. 

2. L'yttria peut être précipitée de sa dissolution dans 
les acides parles phosphate et carbonate de soude, parl'oxa-
late d'ammoniaque et le tartrate de potasse. 

3. Le ferrocyanate de potasse la précipite également. 
4- L'yttria a une très-grande ressemblance avec la chaux, 

relativement à la solubilité des sels qu'elle forme, si nous 
en exceptons le sulfate d'yttria qui est beaucoup plus solu-
ble que le sulfate de chaux, et qui se reconnaît aisément 
à sa saveur sucrée. C'est cette différence de saveur qui 
peut nous faire distinguer facilement l'yttria de la chaux. 

ESP. i . Nitrate djttria. M. Lkeberg obtint le premier 
*. K u r a t e . c e s e [ ^ a ^ e x a m j r ) é plus récemment par Vauquelin. 

On peut le former en dissolvant l'yttria dans l'acide nitrique. 
La dissolution a une saveur astringente et sucrée, et dans 
la plupart de ses propriétés, ce sel ressemble au nitrate de 
glucine. Comme ce dernier, on peut à peine l'obtenir 
en cristaux. Si pendant l'évaporation, on pousse un peu 

de magnésie-, mais l'acide est décomposé, et la couleur verte 
disparaît, lorsqu'on essaye d'obtenir la combinaison à l'état 
sec. 
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SEis D'TTTBIA. Syt 
trop la chaleur, le sel se ramollit, prend l'apparence du 
miel, et par le refroid.ssemeut il devient dur et cassant 
comme une pierre. Le nitrate d'yttria est déliquescent à l'air, 
dont il aitire très-promptement l'humidité. Lu versant de 
l'acide sulfurique dans une dissolution de ce sel, il s'y pré
cipite instantanément des cristaux de sulfate d'yttria ' . 

E S P . 2 . Carbonate d'yttria. Ce sel se produit en précipi- «. carbonate 
tant l'yttria de sa dissolution dans les acides, par un car
bonate alcalin. C'est une poudre blanche, sans saveur, inso
luble, composée de 

18 Acide. 
. 55 Ytiria. 

27 Eau. 

1 0 0 1 . 

Le carbonate d'yttria perd, suivant Vatiquelin, o,3a de son 
poids par la calcination 3 . Si nous le supposons formé de 
1 atome acide -+- 1 atome ytttia, s e s parties constituantes 
seront : 

Acide 35,48 
Base 64,52 

1 0 0 , 0 0 

ESP. 3 . Phosphate d'yttria. Vauquelin est le seul qui ait t. phosphate, 

obtenu ce sel. En mêlant une dissolution de phosphate de 
soude avec des sulfate nitrate, ou hydrochlorate d'yttria, 
le 1 hosphate d'yttria se précipite en flocons gélatineux 4. 

Es?. 4. Sulfate d^yttria. Gadolin forma le premier ce sel, 
qui fut examiné depuis avec plus de précision par Ekeberg 5 , 
Vauquelin * et Klaproth 

L'acide Su l funque d i s sout rapidement l'yttria, et avec dé
gagement de cal irique. A mesure que la dissolution a lieu, le 
sulfate d'yttria cristallise en petits grains brillans. 

Ces cristaux sont irréguliers, mais le plus ordinairement, p , ^ ^ ^ 

' Ann. de Chim X X X V I , 1S6. 
s Küproth's Beitrage. III , 67. 

3 Ann. du Mus. d'Hist. nat. X V , q. 
* Ann de Chim. X X X V I , iSG. 
* Crell's Annals 1 -qq , I I , 6*i. 
e Ann. de Chim. X X X V I , i5G. 
7 Klaproth's Beitrage. I I I , 67. 
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* l ' t e b e r g . CrclPs Annals. 1 7 9 9 , I I , 
» Klaproib.1* Beitrage. I l l , '̂(j. 
3 John, Annals of Philosophy. IV, f\lÇt. 
* Ekeberg, Crell's Annals. T799, ^ ' ^9· 
s Ann. de Chira. X L U I , 2 7 7 . 

selon Ekcbcrg, ils ont la forme de prismes à six pans ap-
platis, terminés par des sommets à quatre faces. J'en ai ob
tenu , dans mes expériences, en longs prismes rhomhoïdaux 
déliés. Ces cristaux ne s'altèrent point à l'air; leur saveur est 
astringente et douceâtre , quoique beaucoup moins que celle 
du sulfate de glucine. Leur couleur est d'un rouge légère
ment améthyste, et leur pesanteur spécifique de 2,791. Us 
exigent au-moins trente parties d'eau pour se dissoudre à la 
température de 1 6 0 centig. Chauffés au rouge, ils sont en 
partie décomposés. 

L'acide oxalique, le ferrocyanate de potasse et l'infusion 
de noix de galle, précipitent la dissolution dans l'eau de ce 
sulfate. Le phosphate de soude le décompose. 

Le sulfate de glucine se distingue aisément de celui-ci en 
ce qu'il est incolore, plus léger et plus soluble clans l'eau. 

E s p . 5. Arseniate d'yttria. Lorsqu'après avoir fait dis
soudre de l'yttria dans l'acide arsenique, on fait bouillir la 
dissolution , l'arseniate d'yttria s e précipite en une poudre 
blanche L'arseniate de potasse précipite l'yttria de ses dis
solutions dans les acides 1 . 

«. Ciromaie Esp. 6. Chramate d^yttria. L'acide chromique dissout 
l'yttria à froid, en quantité considérable et avec efferves
cence. La dissolution a une saveur astringente et piquante, 
e t , comme la plupart des chromâtes, elle est d'un rouge 
orangé passant au jaune. Cette dissolution est parfaitement 
neutre. Par l'évaporation, elle forme des dendrites qui con
sistent dans des prismes et des cubes. Ce chromate est très-
sohihle dans l'eau 3 , 

E s p . 7. Acétate d'yttria. L'yttria se dissout facilement 
dans l'acide acétique , et la dissolution évaporée donne des 
cristaux d'acétate d'yttria. Ces cristaux affectent le plus or
dinairement la forme de lames hexaèdres épaisses, oblique
ment tronquées. Ces cristaux sont d'un rouge améthyste; ils 
ne s'altèrent point à l'air 4 . 

8, Succinaie. E s p . 8 . Saccinatc d'yttria. Suivant Eknberg, l'yttria n'est 
pas précipitée de ses dissolutions dans les acides par les succi^ 
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Dates' . Cela rloi t s'entendre cependant jusqu'à un certain point-, 
carie succinated'yttria n'étant que très-peu soluble dans l'eau, 
lise précipite en cristaux, lorsqu'on mêle la dissolution concen
trée d'un succinate alcallnavec une dissolution saturée d'yttria 
dans un acide. Ainsi, par exemple, lorsqu'on verse du suc
cinate de soude dans une dissolution concentrée d'hydrochlo-
rate ou d'acétate d'yttria, il se dépose de petits cristaux cu
biques qui sont un succinate d'yttria*. 

ESP. g. Oxalate d'yttria. Lorsqu'on verse de l'acide 9 O M U I B , 

oxalique ou de l'oxalate d'ammoniaque dans une dissolution 
acide d'yttria, il se précipite une poudre blanche insoluble, 
qui est l'oxalate d'yttria 1. Cet oxalate est composé, d'après 
les expériences de Vauquelin, de 

Acide 57,5 
\ t t r i a 4 2 , 5 

100,0 3 

ESP. TO. Tartrate d'yttria. L'yttria est précipitée de sa 
dissolution dans les acides par le tartrate de potasse. Mais 
par une addition d'eau, le précipité se dissout 4 , d'où il suit 
que le tartrate d'yttria est soluble dans l'eau. 

S E C T I O N I X . 

Sels de Glucine. 

LES sels de glucine ont été aussi imparfaitement examinés 
que ceux d'yttria. 

1. Les sels de glucine sont beaucoup plus solubles dans Propreté» 

l'eau que ceux d'yttria, et il semble que parmi les sels de e i a c " *" 
glucine, il en est beaucoup moins qui soient susceptibles de 
cristalliser. 

2 . Les sels de glucine ne sont point précipités par l'oxa
late d'ammoniaque, ou le tartrate de potasse, ce qui les dis
tingue suffisamment des sels d'yttria. 

* Klanroth's Beitrage. H I , rfi. 
' Ibid. 1 1 1 , - 5 . 
1 Ann. du Mus. d'Hist. nal. X V , 9. 
* K l a p r o t h ' s B e i t r a g e . I l l , 7 3 . 
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3. Le ferrocyanate de potasse précipite en blanc la disso
lution d'un sel de glucine. 

4· L'infusion de noix de galle produit, dans la dissolution 
d'un sel de glucine, un précipité jaune, qui prend une teinte 
purpurine s'il y a présence de fer. 

5. Le sulfate de gluciue ne cristallise pas, et il ne se forme 
point de cristaux d alun, lorsqu'on mêle du sulfate de potasse 
avec sa dissolution. 

1.Nitr»te. E S P . 1. JSitrate de glucine On prépare ce nitrate, que 
Vauquelin décrivit le premier, en saturant l'acide nitrique 
avec de la glucine. Cette dissolution étant évaporée à une 
douce chaleur, le sel s'y forme peu-à-peu à l'état pulvé
rulent ; mais on ne peut l'obtenir cristallisé. 

Sa saveur est astringenteetsucree.il est si excessivement so-
luble dans l'eau, qu'on ne peut que très-difficilement l'avoir sec. 
En évaporant sa dissolution, elle s'épaissit et devient gluiineuse 
comme du miel. Le sel exposé à l'air en attire très-rapidement 
l'humidité. Lorsqu'il est chauffé, il se fond aisément, et si l'on 
augmente la chaleur, l'acide se sépare et laisse la terre à l'état 
de pureté. En versant dans la dissolution de ce sel, une tein
ture de noix de galle , elle occasionne un précipité brun 
jaunâtre, qui se manifeste immédiatement. Cette propriété 
peut servir à distinguer le nitrate de glucine du nitrate 
d'alumine. 

E S P . 3 . Carbonate de glucine. Ce sel qui n'a encore été 
examiné que par Vauquelin, peut se préparer en précipitant 
la glucine de sa dissolution dans les acides, par un carbonate 
alcalin, et en lavant convenablement le précipité avec de l'eau 
pure.Ce sel est à l'état d'une poudre blanche. molie, et grasse 
au toucher. Elle est insipide et extrêmement légère. Elle ne 
se dissout pas dans l'eau, et n'éprouve aucune altération à 
l'air. Ce carbonate se décompose facilement, et son acide en 
est séparé par l'application de la chaleur; chauffé au rouge 
il perd la moitié rie son poids. 

3 . Phosphate. £ s p _ 3 . phosphate de glucine. Ce sel, que Vauquelin 
forma en précipitant par le phosphate de soude la dissolution de 
glucine dans les acides sulfurique, nitrique ou hydrocbtorique, 

Propriété!, n'aencorcété examinéquepar lui. Le phosphate de glucine est 
précipité de ces dissolutions acides en une poudre blanche. 
On ne peut l'obtenir en cristaux; ¡1 est insipide et insoluble 
dans l'eau, à moins qu'il c e contienne un excès d'acide, il ne 
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S E L S D E G L U C I N E . D ^ D 

s'altère point à l'air. Lorsqu'il est exposé à une forte chaleur, 
il se fond en un verre transparent. 

ESP. 4- Sulfate deglucine. Vauquelin examina le premier 4· SuU>t«: 

ce sel, dont il avait découvert la base. 
On le prépare en dissolvant, jusqu'à saturation, la glucine 

dans 1 acide sulfurique. Cet acide dissout facilement la terre, 
et la dissolution évaporée donne de petits cristaux aiguillés , 
dont la forme n'a pas été déterminée. 

Ce sel a une saveur très-sucrée et un peu astringente. Il P r o p r e s , 

est soluble dans l'eau. La dissolution prend aisément la con
sistance sirupeuse, mais elle ne cristallise pas. Lorsque le 
sulfate est exposé à la chaleur, il éprouve la fusion aqueuse. 
11 perd son eau de cristallisation et tombe en poussière. A une 
chaleur rouge, il est décomposé complètement, l'acide est 
chassé et la terre reste à l'état de pureté. En versant dans 
la dissolution de ce sel une infusion de noix de galle, elle 
y produit un précipité blanc jaunâtre. 

Berzelius a fait voir qu'il y a trois sous-espèces de sulfate Som-eiptcc* 
de glucine, savoir : i . ° le sulfate neutre , formant une masse 
d'apparence gommeuse , composé de 

Acide sulfurique. . . . 1 0 0 ou î atome 
Glucine 64 , i i 

a." Un bisulfate, qui s'obtient en dissolvant la glucine dans 
l'acide sulfurique et en évaporant la dissolution. Ses parties 
constituantes sont 

Acide 100 ou 2 atomes. 
Glucine 32, i5 î 

3.° Un sous-sesqnisulfate, formé de 2 atomes acide et 3 
atomes glucine. Il se produit en mettant du carbonate de 
glucine en digestion dans une dissolution de la seconde sous-
espèce. Il consistait en 

Acide 1 0 0 
Glucine 98,4 * 

Si nous supposons que la constitution de ces trois sels est 
comme je les ai établis, leur composition sera, savoir : 

* Berzelius , attempt lo etablish a puta scientific System of Wi-
neralogy, p . i34-
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1 . Sel neutre. 

Acide. . . ................ îotn 

Glucine 65 

2. Bisulphate. 

Acide îoo 

Glucine Ô2,5 

3. Sous-scsqUi'su/Jatc. 

Acide lôo 

Glurine ' 97,5 
ESP. 5. Chrnmate de glacinei La tdncine précipitée par1 

le carbonate de potasse, se dissout très lentement dans l'â  
cide chromiqne concentré, la dissolution pst de couleur jaune^ 
et ne paraît pas susceptible de cristalliser 

ESP. 6. Chromo-sulfite de. ghicine. Lorsqu'on met du sul
fate de glucine dans de l'acide chromiqne ,1a dissolution n'é
prouve aucun changement; mais en l'évaporant il s'y dépise 
un sel triple en cristaux deudrites dans un état d'efflo-
rescence*. 

ESP. y. Acétate de glucine. La saveur de ce sel est astrin
gente et sucrée il est avec excès d'acide et ne cristallise point; 
niais par l'évaporation de la dissolution de glucine dans 
l'acide acétique, il se forme une masse gommeuse en laines 
minces transparentes, soluble dans l'eau , et encore acide 3 . 

E S P . 8. Sucrinate de glucine. Ekebers» a annoncé que la 
glucine est précipitée de sa dissolution dans les acides par les 
succinates ; d'où il suit que le succinatc de glucine est inso
luble ou à-peu-près 4 . 

E S P . g. Oxalate de glucine. L'acétate de glucine n'étant 
pas précipité par l'oxalate d'ammoniaque, nous pouvons en 
induire que 1 oxalate de glucine est soluble dans l'eau. 

Tels sont, en petit nombre , les sels de glncîne, qui ont 
été jusqu'à présent examinés. Aucun d eux ue cristallise, si ce 
n'est le chromo-sulfate, et ses cristaux sont imparfaits. 

• J o h n , Annals of Philosophy. IV, 4 2 5 . 
• Ibid. 

3 Vauijnolio , Ann. d» Mus. d Hist, nat, XV? 8' 
* A n n . dc Chim. X L I I I , 2 7 7 . 
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S E C T I O N X. 

Stls et alumine, 

1. LES sels d'alumine s o n t , p o u r la p l u p a r t , solubles dans P r o p r i é t é 

l e a u , et il en est peu, qui soient susceptibles de cristalliser. 

2. Ces sels se distinguent par une saveur sucrée et astrin

gente , et sous c e r a p p o r t , ils ont de la ressemblance âVec 

les sels d'yttria et de g luc ine . 

3. Ils ne sont point précipi tés par l'oxalate d 'ammoniaque , 

ni par l'acide t a r t a r i q u e , ce qui les dist ingue suff isamment 

des sels d'yttria. 

4- Ils ne sont point préc ip i tés par le f e f r o c y a u a t e rie 

potasse , ni par la teiuture de noix de galle ; et en c e l a , 

ils diffèrent é g a l e m e n t , et des sels d 'yttria, et des sels de 

glucine. 

5. Le phosphate d 'ammoniaque, versé dans la dissolution 

d'un sel d 'a lumine , y produit un préc ipi té b l a n c . 

6. L 'hydriodate de potasse occasionne dans unodissolut ion 

d'alumine un préc ip i té blanc floconneux, qui dev ient p r o n i p -

tement jaune , et reste permanent . Cet effet n'est p a s dù à 
l 'excès d'acide que les sels d'alumine contiennent ordinaire

ment ; car la couleur jaune ne disparaît pas p a r une addition 

de carbonate d'ammoniaque. s 

• 7 . Si après avo ir ajouté de l 'acide s u l f u n q u e , et ensuite 

du sulfate de potasse à un sel d'alumine , o u abandonne le 

mélange à l u i - m ê m e , il s'y manifeste p r o m p t e m e n t des c r i s 

taux oc laèdres d'alun, 

ESP. 1. Nitrate d'alumine. Q u o i q u e ce sel soit connu 1. N i t r a t . . 

depuis bien des années des chimistes , il ira c e p e n d a n t pas 

encore été décrit a v e c précis ion. On le p r é p a r e en d isso lvant 

l'alumine dans l'acide nitrique, .et en évaporant la dissolut ion 

.jusqu'à ce que le sel cristallise. Ce sel contient toujours un 

excès d'acide ; il est par conséquent du petit n o m b r e des 

sur-nitrates connus. 

Il cristallise très-dif f ic i lement , en feuillets m i n c e s , d o u x 

au t o u c h e r , et n 'ajant que peu d'éclat. Il a une s a v e u r 

.acide et astringente, 5a pesanteur spécifique est de j , 6 4 5 *. 

* IlnsscnfraU, A n n . d e Cliim. X X Y I 1 I , 1 3 , 

IL · 3 7 
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x Bergman. 1 , 3a. 
* Jouru. de l 'hys. L U , aS. 

Cenitrate est excessivement soluble dans l'eau.En évaporant 
sa dissolution, elle se convertit en une masse visqueuse d'une 
consistance de miel. Elle se prend souvent en gelée dès qu'elle 
commence à se refroidir. Exposé à l'air , le nitrate d'alumine 
e n attire Irès-promptement l'humidité , et y devient déli
quescent. Lorsqu'il est chauffé , l'acide s'en dégage avec 
u n e grande facilité, et la terre reste à l'état de pureté. 

1 . Cirboaue. Esp. 2 . Carbonate d'alumine. La plupart des chimistes 
sont d'accord sur l'existence de ce sel. Bergman ne put 
pas réussir à le former artificiellement; mais il admet qu'il 
existe, parce qu'en mêlant de l'alun avec un carbonate alca
lin , une partie de l'alumine reste en dissolution , jusqu'à 
ce que l'acide carbonique ait été dégagé *. Saussure a 
fait voir que l'eau saturée d'acide carbonique est capable 
d e dissoudre l'alumine ; mais cette combinaison est détruite 
par la simple exposition à l'air. Aussi le carbonate d'alumine 
ne peut-il exister à l'état de carbonate sec ; et ce qu'on avait 
autrefois considéré comme carbonate dans cet état, est un 
composé triple d'alumine, d'acide carbonique et de l'alcali 
employé à précipiter l'alumine *. 

E s p . 3. Borate d'alumine. On peut former ce sel en 
mêlant ensemble les dissolutions de borate de soude et de 
sulfate d'alumine. On le dit à peine soluble dans l'eau , et 
incristallisahle. 

E s p . 4- Silicate d'alumine. Ce sel se produit lorsqu'on 
mêle ensemble d u silicate de potasse et une dissolution d'a
lumine dans la potasse. Le silicate d'alumine se forme par 
degrés en une gelée qui peut être séparée par le filtre. 

E s p . 5. Silicate de potasse et d alumine. Le minéral 
bien connu sous le nom de feldspath est un sel triple , com
posé de 1 atome de silicate de potasse , et de 3 atomes d e 
silicate d'alumine unis ensemble 

Esp . 6 . Silicate de soude et d'alumine. Le minerai ap
pelé sodalite , est un sel triple , composé de i atome de 
silicate de soude, et 2 atomes de silicate d'alumine. 

j.Phcphni?. Esp . 7 . Phosphate d'alumine. Ce sel, qui n'a encore été 
examiné que par Fourcrov, peut être produit en saturant 
l'acide phosphorique avec l'alumine. C'est une poudre iusi-
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pideet insoluble dans l'eau. En dissolvant ce r.el dans l'acide 
phosphorique , il donne une poudre graveleuse, et produit 
une liqueur gommeuse } qui se convertit par la chaleur en 
Un verre transparent. 

E S P . 8. Sulfate d'alumine. On prépare ce sel en dissolvant 8. Suiph»t.. 

de l'alumine dans l'acide sulfurique ; après avoir évaporé la 
dissolution à siccité, on redissout le résidu dans l'eau , et on 
évapore cette dissolution jusqu'à ce qu'elle cristallise. On 
n'avait fait que très-peu d'attention à ce S e l , et on n'avait 
point encore appris à le distinguer de l'alun , jusqu'à l 'épo
que où il parut dans le 2 2 . " " volume des Annales de Chimie, 
deux mémoires , l'un de Vauquelin, et l 'autre de Cbaptal , 
sur la nature de l'alun. 

Le sulfate d'alumine cristallise en feuilles minces, molles Propriété», 

et pliantes, d'un brillant nacré , et d'une saveur astringente. 
Ce sel est très-soluble dans l'eau et cristallise difficilement. 
Chauffé , il perd son eau de cristallisation , et tombe en 
poussière. Une forte chaleur le décompose complètement 
en volatilisant son acide. Il ne s'altère point à l'air. 

E S P . 9. Alun. Il n'y a pas moins de 4 sous-espèces de 
ce sel, qui tontes sont des sels triples. Dans deux de ces 
sous-espèces ils sont à l'état neutre , et dans les deux autres, 
à celui de sur-sels. 

On peut distinguer ces variétés par les dénominations 
suivantes, savoir : 

1. Sulfate d'alumine et de potasse. S O B I - « P « « ' 

2 . Sulfate d'alumine et d'ammoniaque. 
3 . Sur-sulfate d'alumine et de potasse. 
4· Sur-sulfate d'alumine et d ammoniaque. 
On confond ordiuairement ensemble, sous le nom lYalun 

les deux dernières de ces variétés. On a appelé les deux pre
mières alun saturé de sa terre, et quelquefois alun alumine. 
Nous allons nous occuper d'abord des deux dernières va
riétés , comme les plus anciennement connues, et les plus 
importantes. 

1. Les sur-sulfates. Le CRARIÏPIOJ des Grecs, et YalumenA,UB> 

des Romains, étaient une substance native qu'on paraît avoir 
à-peu-près rapportée au vitriol vert, ou sulfate de fer ; et 
qui , par conséquent, était très-différente de celle que nous 
appelons aujourd'hui alun. Le professeur Beckmann attribue 
la découverte de l'alun aux peuples de l'Asie ; mais à quelle 
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époque, et par quelle circonstance eut-elle lieu ? c'est es 
que nous ignorons entièrement. On continua de nous l'ap
porter d'Orient, jusqu'au i 5 . « siècle, qu'il en fut établi un 
grand nombre de fabriques en Italie. Il y en eut dans le 16.° 
siècle des manufactures en Allemagne et en Espagne ; et 
sous le règne d'Elisabeth, il en fut formé une en Angleterre, 
par Thomas Chaloiner. On retire ordinairement l'alun du 
commerce des mélanges natifs de pyrites et d'argile, ou da-
cide snlfurique et d'argile. 

Nous avons une dissertation très-complète de Bergman', 
sur le procédé qu'on suit pour cette extraction de l'alun , de 
la terre , qu'on nomme communément schiste, ahmiineux , 
parce qu'elle est de la nature de l'ardoise. Sa couleur est 
noirâtre, h raison des matières bitumineuses qu'elle contient. 
Dans la plupart des cas , il est nécessaire de la brûler avant 
de l'employer, ce qui s'opère au moyen d'un feu lent et 
étouffé. Quelquefois une longue exposition de cette terre à 
l'air , suflit pour produire à sa surface une effloresceuce 
d'alun. Ou la lessive alors , et en mêlant avec de l'urine 
putréfiée ou de l'hydrochlorate de potasse l'eau dejessivage 
concentrée par l'évaporation T on en obtient ordinairement 
à-la-fois, des cristaux d'alun et de sulfate de fer. 

Ce n'est que depuis peu qu'on a connaissance de la véri
table composition de l'alun. On savait bien depuis long-temps 
que l'une de ses parties constituantes est l'acide snlfurique*; 
et il avait été prouvé d'une manière incontestable , par les 
expériences de Pott et de Margraff, que l'alumine était 
l'autre. Mais avec l'acide snlfurique et l'alumine , on ne pou
vait pas former l'alun. Les fabricans de ce sel reconnurent 
que l'addition d'une certaine quantité de potasse , ou d'am
moniaque , ou de quelque substance contenant ces alcalis, 
était presque toujours indispensable; et il fut démontré que 
dans tous les cas où cette addition ne devenait pas néces
saire, la terre dont on retirait l'alun, contenait déjà de la 
potasse. On avait fait beaucoup de conjectures sur la paît 
d'action que peut ainsi avoir la potasse, dans la formation de 
l'alun , lorsque Vauquelin 3 , et Ciiaptal +, démontrèrent les 

* OpuSC. I , 2-Ç). 
• Quelques chimistes- ont cru convenable d r appeler esprit cl'nlun 5 

l'acide sulfurique obtenu par la distillation de l'alun. 
» A u u . de Cliira, X X I I , aS8. * p . ab'o. 
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premier? par des expériences décisives, que l'alun est un sel 
triple , cornposéd'acide sulfurique, d'aluinine , et de potasse 
ou d'ammoniaque , unis ensemble. 

L'alun cristallise en octaèdres réguliers, consistant en deux propretés, 
pyramides tétraèdres appliquées base à base. Les côtés sont 
des triangles équilatêraux. La forme de sa molécule inté
grante esf, suivant Haiiy, le tétraèdre régulier. Sa saveur est 
douceâtre , et très-astringente. Il rougit toujours les couleurs 
bleues vég taies. Sa pesanteur spécifique est de 1,7100,*. 
A la température de 1 6 0 centigr., il est soluble dans i 5 à 20 
partjp.s d'eau , et dans les o,y5 de son poids d'eau bouillante. 
Il s'elfleurit légèrement à l'air. Il se fond à une douce cha
leur dans son eau de cristallisation. A une chaleur plus forte, 
il se hoursouffle , il écume , et pe rd , principalement en eau 
de cristallisation , les o ,44 de son poids *. Ce qui reste s'ap-
pèle alun calciné ou brûlé, et s'emploie quelquefois comme 
corrosif. Par un feu violent,l'acide est séparé en plus grande 
partie. Dans ce cas, une portion de l'acide est décomposée 
en acide sulfureux et en gaz oxigèae , ainsi que Milner l'ob
serva le premier. 

Quoique les propriétés de l'alun soient, dans toutes les 
circonstances, à-peu-près les mêmes , il a cependant été dé-r 
montré par Vauqueliu, qu'il s'en rencontre trois variétés dans 
le commerce. La première est le sur sulfate d'alumine et de 
potasse. La seconde le sur-sulfate d'alumine et d'ammo
niaque. La troisième, qui est un mélange, ou une combinai
son des deux autres, contient l'un et l'autre alcali, la potasse 
et l'ammoniaque. Cette troisième variété est la plus com
mune de toutes; ce qui provient sans doute de ce que les 
fahricans d'alun emploient tout-à-la-fois l'urine et l'hydro-
chlorale de potasse, pour faire cristalliser leur alun. Va 11-
quelin , Thénard et Roard ont dernièrement analysé un grand 
nombre d'échantillons d'alun fabriqué dans différons pays. Le 
résultat de leurs expériences fut qu'ils ne différaient tous que 
de très-peu dans la proportion de leurs parties constituantes. Le 

* Etassenfralz , A n n . de Chhn. X X V I I I , 12. Vallerius la trouva 
de 1 , 7 , 0 , ( Cliemistry, p. aù'ti); le D . r W a l s o n , 1 , 7 5 7 ( E s s a y s , V , 
6 7 ) ; et Fahrenheit., 1 , 7 3 8 (Phil. Trans. L U I , 1 1 \ ) . 

' Bergman. 1 , 3 8 7 . 
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résultat moyen de toutes les bonnes analyses faites jusqu'à 
présent, donne pour la composition de l'alun , savoir : 

Compositiou. A c i d e . . . . 3 o , 5 2 l . . . 26,o4". . . 34, a 3 3 

Alumine. . i o , 5 o . . . . i 2 ,53 . „ . . J O , 8 6 
Potasse . . . 1 0 , 4 o . . . . i o , 0 2 . . . . g ,8 i 
Eau 4 8 , 5 8 . . . . 5 1 , 4 1 . . . . 45 , a 

100,00 100,00 99 i9° 

L'analyse de IWzelius équivaut à 
Sulfate d'alumine 36 ,85 
Sulfate de potasse 18, i5 
Eau 45, » 

100,00 

En considérant l'alun comme étant un composé de 3 ato
mes sulfate d'alumine, 1 atome sulfate de potasse et a3 
atomes d'eau , sa constitution sera : 

Sulfate d'alumine 36,70 
Sulfate de potasse 18,88 
Eau 44,4' 

100,00 

Proportions qui se rapprochent d'assez près de l'analyse 
pour ne laisser aucun doute sur leur exactitude. 

Il paraît, d'après les analyses et expériences de Thénard 
et Lîoard , que l'alun contient toujours un peu de sulfate de 
fer. Sa bonne qualité, comme mordant dans la teiuture, dé
pend de la proportion de ce sel présent; celui qui en con
tient le moins est le meilleur. L'alun Je plus pur de ceux 
qu'ils examinèrent, contenait environ ^ 5 ^ 3 de son poids de 
sulfate de fer, et l'alun le moins pur 7 0 ^ 3 . Et chaque espèce 
des aluns essayés, lorsque ce sel est entièrement dépouillé 
de sulfate de fer, agit exactement de la même manière, 
comme mordant 

Aiur cubique. Lorsque dans la liqueur où l'on fait cristalliser l'alun au 

• Vauqucl in , Ann. de Chim. L , 167. U s e trouva aussi un peu 
d'ammoniaque dans plusieurs essais. 

* Th en a rd et Roard , Anrt. de Chim. L I X , 7 2 . On évaluait l'acide 
au moyen du sulfate de baritc , qu'ils considéraient comme ne conte-
nant que -J6 pour 1 0 0 d'acide sulfurique, tandis qu'il y na a 3^. 
Ainsi la proportion de cetaculednns la table est trop faible. 

3 Rerzelius , A n n . de Chim. L X X X I I , a58. 
' Ibid. L I X , 53. 
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* Ann. de Ckim. X X I I , 2 G 3 . 

moyen de la potasse, on y en ajoute une plus grande quantité 

311 'à l'ordinaire, la forme des cristaux n'est plus la même ; 
s affectent alors celle de cubes. Cette différence dans la 

cristallisation constitue une quatrième sous - espèce d'alun , 
qu'on distingue ordinairement par le nom d'alun cubique j 
cet alun est avec excès d'alcali. 

En augmentant encore la dose de potasse, Chaptal a ob
servé que le sel perd toute faculté de cristalliser, qu'il se pré-
cipe en flocons, et que dans cet état il constitue une ciuquième 
sous-espèce d'alun , consistant en sulfate de potasse, combiné 
avec une petite proportion d'alumine. 

2 . Les sulfates. Toutes les variétés d'alun sont suscep- c o m p o i * . 

tibles de se combiner avec une dose additionnelle d'alumine , I" : l"re*· 
et de former, par cette combinaison, des composés parfaite
ment neutres. Tous possèdent à-peu-près les mêmes pro
priétés, et peuvent être ainsi confondus ensemble comme un 
seul sel. 

On peut former le composé neutre, en faisant bouillir une PropriéiA. 

dissolution d'alun avec de l'alumine pure. Il se précipite, à 
mesure qu'il se produit, en une poudre blanche. On appe
lait autrefois cette variété, alun saturé de sa terre; ce sel 
ne cristallise point. C'est toujours une poudre sans saveur, 
insoluble dans l'eau, et inaltérable à l'air. Il ne peut être 
affecté par la chaleur qu'autant qu'elle est très violente; et 
dans ce cas, une partie de l'acide en est dégagé. L'acide snl-
furique convertit ce sel en alun. Il est moins facilement dé
composé par d'autres corps que l'alun. Plusieurs des acides 
dissolvent lentement sa dernière dose d'alumine, et le met
tent à l'état d'alun. On n'a encore appliqué ce sel à aucun 
usage. Chaptal nous apprend que l'alun peut aussi se com
biner avec plusieurs autres bases, et former beaucoup de 
sels triples qui n'ont jamais été examinés avec attention *. 

Si l'on fait fondre ensemble dans une cuiller de fer, trois r y r o p n o r » 

parties d'alun, et une partie de fleur de farine, ou de sucre, d e H " m t e r e 
et qu'on fasse sécher le mélange jusqu'à ce qu'il devienne 
noirâtre et cesse de se gonfler; si alors, après l'avoir réduit 
en pondre fine, on le met dans une fiole de verre, qu'on 

lace sur un bain de sable jusqu'à ce qu'il sorte une flamme 
leue de l'orifice de la fiole ; on aura par le refroidissement 
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du mélange *, après l'avoir laissé brûler pendant une minute 
ou deux, une substance, connue sous le nom depyroplutre 
de Homberg, qui a la propriété de s'allumer toutes les fois 
qu'elle est exposée à l'air, et spécialement si cet air est hu
mide. 

Cette substance fut accidentellement découverte par 
Homberg, lorsque vers le commencement du i 8 p . siècle, il 
s'occupait d'expériences sur la matière fécale humaine. Après 
avoir distillé un mélange de cette matière et d'alun jusqu'à ce 
qu'il n'en obtînt plus rien par la chaleur, il fut fort étonné, 
lorsqu'au bout de quatre ou cinq jours il voulut retirer le ré
sidu de la cornue, de le voir s'allumer spontanément. Bientôt 
après, Léniery le jeune reconnut que le miel, le sucre, la 
farine et presque toute autre substance animale, et végétale, 
pouvait être substituée à la matière fécale humaine. M. Lejoy 
de Suvigny lit voir depuis qu'on pouvait, dans le mélange, 
remplacer l'alun par plusieurs autres sels contenant l'acide 
snlfurique'; Schéele prouva qu'on n'obtient pas depyrophore 
avec de l'alun dépouillé de potasse, et qu'on peut se servir 
de sulfate de potasse, au-lieu d'alun 3 . Enfin, Proust a fait 
voir qu'en distillant, à une forte chaleur dans une cornue, 
heaucoup de sels neutres composés d'acides végétaux et 
de terres , on obtenait un résidu qui s'enflammait sponta
nément par son exposition à l'air. On ne peut plus douter, 
d'après les observations de Davy et de Coxe, que les pro
priétés de ce pyrophore ne soient dues à un peu de potas
sium qu'il contient, et qui est réduit, dans le procédé de pré
paration de la substance. 

E S P . i o - Sulfite d'alumine. Ce sel, que Berthollet forma 
le premier, et qui a été décrit par Fourcroy et Vauquelin , 
reste , lorsqu'il a été préparé à la manière ordinaire, à l'état 
d'une poudre blanche, et ne cristallise pas, lors même qu'il 
est dissous dans un excès de son acide. 

Le sulfite d'alumine est blanc et doux au toucher. Sa sa
veur est sulfureuse et terreuse. Il est insoluble dans l'eau. 
Exposé à l'air, il s'y convertit, par degrés, en sulfate. Cet 

' Il faut avoir sein de ne pas le laisser trop long-temps expose'à 
la chaleur. 

a Dictionnaire de Macquer, 
* Sche'ele, on i ; i e , a n d on pyrophorus. 
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' Scheele. I , p . T 6 O . 
' HassenfraU, A n n . de Chira. X X V I I I , 12. 
5 tbul. LXXIV. i 9 3 . 
1 Richter,-Statique chimique. I , i36. 

6 Wen/ .c i , p. 1 . S 7 . 
6 Compositum Liip'ore'tique, en supposant le sel composé de 3atomes, 

d'aridi! ^ 1 atome alumine. 
' Verwandt, P. 2.-J3. 

effet de F A C T I O N de l'a»r « opère beaucoup plus rapidement 
sur la dissolution du sel dans l'acide sulfureux. Lorsqu'il est 
cbaulfé, son acide se dégage, et l'alumine reste, mêlée a pen
dant avec une petite proportion de sulfate d'alum ne. 

L S P I L . Arseniate d'alumine. L'acide arsenique dissout 
facilement l'alumine nouvellement précipitée. Cette disso
lution évaporée , donne une masse épaisse insoluble dans 
l'eau. On peut former ce sel en mêlant les arseniates alcalins 
avec les sulfate, nitrate, bvdrocbloratc ou acétate d'alu-
mine \ 

E S P . 12 . Tungstate d'alumine. C'est une poudre blanche 
insoluble. 

Esp. i 3 . Acétate d'alumine. On ne peut se procurer ce ' 3 Acétate, 

sel qu'en faisant digérer de l'acide acétique sur de l'alumine 
récemment précipitée. On obtient, par l'évaporation de la 
liqueur, des cristaux aiguillés, qui sont très-déliquescens. Ce 
sel a une saveur astringente.-Sa pesanteur spécifique est de 
i ,245 a . Gay Lussac a observé qu'en chauffant une dissolu
tion d'acétate d'alumine, la moitié de l'alumine se précipite, 
mais cette quantité d'alumine est reprise lorsque la liqueur 
refroidit 3. 

Les parties constituantes de l'acétate d'alumine sont ainsi 
qu'il suit, savoir : 

Acide. . . . 7 3 , 8 I . . c,9„oG5. . . 8 5 , 7 1
 6 

Base 26 ,19 . . - · 7,94- · · · 14,29 

100,00 100,00 100,00 

ESP. I4- Benzoate d'alumine. Ce sel forme des cristaux 
en dendrites. Il a une saveur acerbe et amère. Il est soluble 
dans l'eau, et déliquescent à l'air. 

ESP. I5. Succinate d'alumine. Wenzel annonce que ce 
sel cristallise eu prismes, et qu'il est aisément décomposé par 
ja chaleur'. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



>s Esp. T 6 . Camphorate d'alumine. Pour préparer ce se l , 
p h o b i e . ^ Jélaye dans l'eau de l'alumine précipitée par l'ammo

niaque, et bien lavée, en ajoutant à Ce mélange des cris
taux d'acide camphorique. On le chauffe alors, on filtre et 
on concentre, par 1 evaporation, la liqueur filtrée. Ce sel est 
sous la forme d'une poudre blanche; il a une saveur acide 
accompagnée d'amertume, qui laisse sur la langue, comme la 
plupart des sels alumineux, un goût astringent. L'eau, à la 
température de iC° centigrades, dissout les 0 , 0 2 de son 
poids de ce sel. L'eau bouillante s'en charge en proportion 
beaucoup plus considérable, mais il se précipite à mesure 
que la liqueur refroidit. Ce sel est très-peu soluble dans 
l'alcool à froid ; mais ce liquide chaud le dissout en très-
grande quantité, et le sel se précipite aussi par le refroidis
sement de la dissolution. Le camphorate n'éprouve que très-
peu d'altération à l'air. Il s'y dessèche plutôt qu'il n'en absorbe 
l'humidité. Lorsqu'il est exposé à la chaleur, l'acide se vo
latilise; mis sur les charbons ardens, il brûle avec une flamme 
bleue 

S u i ë r M e . Es:'. 17. Sube'rate d'alumine. Ce sel ne cristallise pas. 
Lorsqu'on évapore sa dissolution à une douce chaleur dans 
un large vaisseau, le sel obtenu est jaune, transparent, d'une 
saveur stiptique, et laissant sur la langue un goût d'amer
tume. Si l'on emploie trop de chaleur, le sel se fond et 
noircit. 11 rougit la teinture de tournesol, ef attire l'humi
dité de l'air. Au chalumeau , il se boursouffle, facide se vola
tilise et se décompose, il ne reste que l'alumine 1. 

O n J a i e . ESP. 18. Oxalate d'alumine. L'acide oxalique dissout ai
sément l'alumine, et il se forme un sel incristallisable, mais qui 
se réduit, par l'évaporation, en une masse jaunâtre trans
lucide. Ce sel est peu soluble dans l'alcool. Sa saveur est 
astringente et sucrée. Il est composé de 

44 Alumine. 
5fi Acide et eau. 

100 

Cet oxalate est déliquescent à l'air, et s'il a été bien séché 

• A n n . oV Chim. XXVIJ , 3^. 

• Ibid. XXJ.1I. 5(5. 
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avant d'y être exposé, sou poids est augmenté des deux tiers. 
Il rougit la teinture de tournesol *. 

ESP. 19 . Mtllate d'alumine. Lorsqu'on verse de l'acide 
mellitique dans du sulfate d'alumine, il se produit un pré
cipité abondant sous la forme d'une poudre blanche flocon
neuse". 

ESP. 2 0 . Tartrate d'alumine. Ce se ine cristallise pas , 
mais il se prend, par l'évaporation, en une masse gommense 
transparente. Sa saveur est astringente. 11 se dissout dans 
l'eau , et n'est point déliquescent à Pair 3 . 

ESP. 21. Tartrate de potasse et d'alumine On produit ce 
sel triple en saturant du tartrate acide de potasse avec l'alu
mine. Ce sel a une ressemblance frappante avec celui qui 
vient d'être décrit. ïhénard a observé que les alcalis ou leurs 
carbonates ne précipitent pas ce sel + . 

Esp. 2 2 . Saccho-lactate d'alumine. C'est une poudre 
blanche insoluble dans l'eau. 

ESP. 2-3. Urate d'alumine. Poudre blanche qui se distingue 
à peine, par son aspect, de l'acide urique. 

ESP. "x^.Malate d'alumine. Ce sel est presque insoluble M-
dans l'eau; d'où il suit qu'il se précipite, lorsqu'on verse de 
l'acide malique dans une dissolution qui contient l'alumine. 
M. Chenevix a proposé l'emploi de cet acide pour séparer 
l'alumine de la magnésie, terres qui, comme cela est bien 
connu, ont une forte affinité l'une pour l'autre. 

ESP. 2 , 1 . Sorbate d'alumine. Il paraît, d'après les expé
riences de M. Donovan, que l'acide sorbique ne peut avoir 
d'action sur l'alumine, ou la dissoudre. Il semblerait donc 
qu'il n'existe pas de sorbate d'alumine. 

Esp. ' 2 6 . Zumate d'alumine. Ce sel est inaltérable à l'air, 
et ressemble à de la gomme 5. 

ESP. 27, Gallate d'alumine. Lorsqu'on mêle une petite S U ^ ^ J I M O 

Fortion d'alumine avec l'infusion de noix de galle , le tan et d " ) U B l n , î i 

extractif sont sépares en totalité, et le liquide qui surnage 
est limpide et de couleur d'un vert jaunâtre pâle. Ce liquide 

• Bergman. I I , 33 j . 
• Vauquelin, A n n . de Chim. X X X V I , a ïo . 
3 Von Pact*en. 
« Ann. de Chirr. X X V I I I , 33. 
' Braconnot, ibid., L X X X V I , 3S. 
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donne , par l'évaporation spontanee , des petits cristaux 
prismatiques transparais , ql>¡ , suivant Davy , sont un sur-
gállate d'alumine. Ce cas fournit le seul exemple d'un gallate 
susceptible d'exister à l'état de cristaux. L'alumine y est en 
proportion trop petite pour masquer les propriétés de l'acide, 

Telles sont les propriétés des sels d'alumine, autant qu'ils 
ont été jusqu'à présent examinés. Leur composition se deter
mine aisément en les considérant comme étant formés d'un 
atome d'alumine uni à un atóme de chacun des acides. 
Ln atòme d'alumine pèse 2,1 25 , et le poids d'un atome de 
chacun des acides a été donné dans un chapitre précédent 
de ce volume. 

Les teinturiers et les imprimeurs en toiles de coton, font 
un grand usage de plusieurs des sels d'alumine , tels que 

"l'alun et l'acétate, comme mordans, pour f i x e r les différentes 
couleurs sur la toile. On emploie également l'alun pour la 
préparation du cuir et pour une grande variété d'autres 
objets iinportans dans diverses manufactures. 

S E C T I O N XL 

Sels da Zircone. 

1 .LA zircone nese dissout dáosles acides que lorsqu'elle est 
rioim llement précipitée de ses dissolutions, et encore hu
mide. Si elle est desséchée, et spécialement si elle est exposée 
à une chaleur rouge, les acides ne l'attaquent que très-diffi
cilement. 

Propriétés 2. Les alcalis, les terres alcalines et les terres pures sé-
seneraits. p a r ( , n [ ] ; 1 z ¡ r c o n e Je toutes ses combinaisons avec les acides. 

3. Les sels de zircone sont pour la plupart insolubles dans 
l'eau. C'est ce qui a lieu à l'égard des sulfate, sulfite, phos
phate, fluate,borate,carbonate, oxalate, citrate, saccho-lactate 
et gallate, qui ont cette terre pour base. L'hydrochlorate , le 
nitrate, l'acétate, le benzoate et le malate sont solubles dans 
l'eau. 

4 · Les sels de zircone ont une saveur astringente, âpre 
et désagréable, qui ressemble à celle de quelques-uns des 
sels métalliques. 

5- Lorsqu'on verse de l'acide sulfurique dans un sel de 
zircone, il se produit tin précipité blanc. 
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Vaucmelin, Au» , de Cium. X X I I , 19g. 

6. En versant du carbonate d'ammoniaque dans un sel de 
zircone, il se manifeste un précipité blanc, qui s • redissout 
par l'addition d'une nouvelle portion de carbonate d'arumo-
nioniaqiie. 

7. Loxalite d'ammoniaque et le tartrate de potasse versés 
dans un sel de zircone, produisent un précipité blanc. 

8. L'infusion de noix de g die précipite eu blanc dans mie 
dissolution de zircone. L'h\drosulfate de potasse 11e produit 
pas cet effet, si la dissolution ne contient point de fer. 

ESP. 1. Nitrate de zircone. C'est à Klaproth qu'on doit la 
découverte de ce sel, et c est par Vauqueiiu que nous en 
avons eu une description détaillée. On le forme aisément en 
mettant de l'acide nitrique sur de la zircone nouvellement 
précipitée. 

Ce nitrate contient toujours un excès d'acide. Sa dissolu-
. . . . 1 - , Proprié tés , 

tion évaporée lourrut une matière jaune transparente, exces
sivement tenace, visqueuse, et qui se dessèche difficilement. 
Il a une saveur astringente , et laisse sur la langue une ma
tière visqueuse , qui provient d'une décomposition que lui 
fait éprouver la salive. Il ne se dissout qu'en très-petite quan
tité dans l'eau. Il y reste, en plus grande partie, sous la 
forme de flocons gélatineux et transparens. Comme tous 
les autres sels dans lesquels entre la zircone, le nitrate de 
cette base est. décomposé par la chaleur. II l'est éga'ement, 
i.° par l'acide sulfuriqne, qui produit, dans sa dissolution, 
un précipité blatic , solnble d.ms un excès de cet acide ; 
a." par le carbonate d'ammoniaque qui y occasionne un 
dépôt, qui se dissont par une dose additionnelle de ce sel; 
3.° par une infusion alcoolique de noix de galle , qui y fait 
naître un précipité blanc, soluble dans un excès de cette in
fusion, à moins que la zircone ne contienne du fer; car, dans 
ce cas, le précipité est d'un bleu tirant sur le gris, dont une 
portion reste en dissolution, et donne à la liqueur une couleur 
bleue. Cette liqueur, mêlée avec du carbonate d'ammoniaque, 
fournit une matière qui paraît pourpre par la lumière trans
mise, et violette par la lumière réfléchie. L'acide gallique 
précipite aussi le nitrate de zircone en bleu grisâtre , mais la 
couleur n'est pas aussi belle. La plupart des autres acides 
végétaux décomposent ce sel, avec lesquels ils forment des 
combinaisons insolubles dans l'eau*. 
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• J o u r n . d e P h j ' s . X X X V I , 187. 

• Klaproth, Journ, de Phys . X X X V I , l83. 

ESP. 2. Carbonate de zircone. Vauquelin obtint ce sel en 
précipitant la zirconedesa dissolution dansles acides, pardes 
carbonates alcalins. C'est une poudre blanche insipide, com
posée de 

44,5 Acide et eau. 
55,5 Zircone, 

ίου ,o 

En exposant ce sel à la chaleur, l'acide carbonique est dé
gagé. Il se dissout dans les trois carbonates alcalins, avec 
lesquels il semble former des sels triples. 

Esp. 3 . Borate de zircone. C'est une poudre blanche in
soluble. 

ESP. 4· Phosphate de zircone. Poudre blanche insoluble, 
s. Sul fate . Ese. 5. Sulfate de zircone. C'est Klaproth qui forma poni

la première fois ce sel ; mais Vauquelin en a donné une des
cription plus précise. On le prépare en dissolvant la zir
cone dans l'acide sulfurique, et en évaporant la dissolution à 
siccité. 

PraprJ i i ë j . Ce s e ^ e s t ordinairement sous la forme d'une poudre blan
che. On peut cependant l'obtenir en petits cristaux aiguillés. 
Il est insipide et insoluble dans l'eau. II ne s'altère point à 
l'air. La chaleur le décompose très-facilement ; l'acide se 
dégage et laisse la zircone pure Cette décomposition peut 
même avoir lieu dans l'eau bouillante-, la terre se précipite, 
et l'acide reste en dissolution. Klaproth nous apprend qu'avec 
un excès d'acide, le sulfate de zircone forme des cristaux 
étoiles transparens, solubles dans l'eau, et ayant une saveur 
astringente 1. 

ESP. 6 . Sulfite de zircone. C'est une poudre blanche 
insoluble. 

ESP. η. Acétate de zircone. Ce sel se produit en mettint 
de l'acide acétique sur de la zircone nouvellement précipitée. 
Sa saveur est astringente. Il n'est pas susceptible de cristal
liser ; mais par l'evaporation à si-cciré , il forme une pondre 
qui n'attire pas l'humidité de l'air , comme l'acétate d'alu
mine 1 . Ce sel est très-soluble dans l'eau et dans l'alcool; il 
n'est pas aussi facilement décomposé par la chaleur que le 
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S E C T I O N X I I . 

Seh de fer. 

O.v distinguait autrefois eu chimie par la qualification de 
martial, les combinaisons des oxides de fer avec les acides, 
parce que Mars était le nom que les alchimistes donnèrent au 
fer. Les plus importans decescomposés ontété dès long-temps 
Connus. 11 est peu de métaux qui s'unissent plus facilement que 
le fer à l'oxigéne, et qui soient plus susceptibles de combi
naison avec les acides. On trouve donc beaucoup de sels de ce 
métal tout formés, ou au-moins ils s'obtiennent souvent dans la 
grande multiplicité d'opérations auxquelles ce métal si utile 
est soumis. Quelques-uns de ces sels on té té , depuis long
temps, d'une grande importance dans les manufactures. Ils 
sont la base de l'encre à écrire, de la teinture en noir, et 
l'un des ingrédiens de plusieurs autres couleurs d'impression 
sur toile. 

Le fer est susceptible de se combiner avec deux doses 
d'oxigène et de s'unir dans l'un et l'autre état d'oxidation avec 
plusieurs des acides. Il en résulte ainsi deux séries de sels 
dont le fer est la base ; dans l'une de ces séries, c'est son 
oxide noir, et dans l'autre sou oxide rouge. Les chimistes 
avaient à peine fait attention à celte dernière espèce de sels 
jusqu'à l'époque où Proust, dans ses Recherches sur le bleu 
de Prusse, publiées en 1797, donna la description des pro-

* Vauquelin, A a n . Je Chim, X X I I , ao6, 

nitrate de zircone, vraisemblablement par la raison qu'il 
adhère moins fortement à l'eau de dissolution *. 

ESP. 8. Benzoate de zircone. Ce sel est soluble dans l'eau ; 
mais il n'a pas été fait de recherches sur ses propriélés. 

E S P . 9. Qxalate de zircone. Une poudre blanche insoluble. 
E S P . 1 0 . Tartrate de zircone. Poudre blanche insoluble. 
ESP. 11. Citrate de zircone. Idem. 
E S P . 12 . Saccho-lactate de zircone. Idem. 
ESP. ii. Malate de zircone. Ce sel est soluble dans 

l'eau; mais ses propriétés n'ont pas été examinées. 
ESP. \\. Gallate de zircone. Poudre blanche insoluble. 
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priâtes du sel formé par la combinaison de l'oxide rouge de 
fer avec l'acide sulfurique, combinaison que, d'après le mode 
que j'ai déjà adopté, j'appellerai peruilfate de fur. Depuis ce 
temps, Davy a reconnu l'existence de beaucoup d'autres de 
ces sels. 

Les sels de fer peuvent se distinguer par les propriétés 
suivantes : 

j . Ils sont pour la plupart solubles dans l'eau. Cette dis
solution est, en général, d'une couleur verdàtre, ou rouge 
jaunâtre, et d'une saveur astringente. 

a. Le fe iTOcyanate de potasse précipite ces dissolutions 
en bleu foncé,ou. au-moius,elles acquièrent cette couleur par 
leur exposition à l'air. 

o. L'hydrosulfate de potasse y produit un précipité noir. 
4- L'acide liydrosulfurique les décolore presque complè

tement, mais il n'y occasionne pas de précipité*. 
5. L'acide gallique, ou l'infusion de noix de galle, les 

précipite en noir^ ou en ponrpre, ou bien les rend sus
ceptibles de prendre ces couleurs, lorsqu'elles sont restées 
pendant quelque temps exposées à faction de l'air. 

6. Le phosphate de soude, Versé dans une dissolution cíe 
sel de fer, la précipite en blanc. 

7 . Le benzoate d'ammoniaque précipite les sels de fer en 
jaune. 

8. Le succinate d'ammoniaque versé dans les dissolu
tions qui contiennent le peroxide de fer y occasionne un 
précipité de couleur de chair, et le fer se dépose en totalité; 
mais cet effet n'a pas lieu lorsque la dissolution 11e contient 
que le protoxide de fer. 

E S P . 1. Nitrate de fer. L'acide nitrique, dans son plirs 
grand état de concentration , n'agit que lentement sur le fer; 
mais lorsque cet acide est d'nne force médiocre, son action 
sur le métal est des plus promptes et des plus vives. Il se 
dégage un torrent prodigieux de gaz , que le docteur Priestley 
a reconnu être un mélange de protoxide et de deutoxide d'a
zote. Par cette action de l'acide sur le fer, ce métal est oxidé 
au maximum, et il se précipite une poudre rouge qui consiste 

* Il faut en excepter les sels de fer oxipe'ne's , dont l'acide hydra-
snlfnricpie precipite les dissolutions, ('e précipite e t le soufre qui fie 
«épare parla décomposition de l'acide hydro-stilfnrirrue, Le selpcrâ 
en même-temps une portion de son. oxigene. 
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* Davy's ftesearches , p . 187. 

H. 38 

vraisemblablement dans un pernitrate avec excès de base. 
Ces phéuunièues étaient connus depuis long-temps; mais ce 
ne fut que par les recherches de Proust sur les prussiates de 
fer, que les chimistes conçurent bien l'existence de d"ux sels, 
consistans dans cet acide Combiné avec chacun des oxides 
de fer; c'est le pernitrate de fer qu'on obtient par le procédé 
ordinaire. Proust ne lit qu'annoncer l'existence du nitrate 
simple, que Davy a examiné depuis. 

i. Protonitrate de fer. Lorsqu'on verse sur du fer, deFrmniiion; 

l'acide nitrique, d'une pesanteur spécifique de l'effet 
de son action sur le métal ne se manifeste que lentement. 11 
n'y a, pendant quelque temps, aucun dégagement. La li
queur devient d'un brun olive obscur j à raison du deuloxide 
d'azote qu'elle tient en dissolution; mais par sou exposition 
à l'air, cet te couleur s'affaiblit, parce qu'alors le gaz se combi
nant avec l'oxigène est converti en acide nitrique. Les alcalis 
produisent, dans la dissolution nitrique de fer, un précipité 
Vert pâle , qui est le fer dans ,son état d'oxidation au mini
mum. Cette dissolution absorbe le deuloxide d'azote. On né 
peut la concentrer, ni même la chauffer, sans opérer la con
version du sel en pernitrate *. 

a. Pernitrate de fer. Ce sed est celui qu'on obtient lorsqu'un 
traite le fer avec l'acide nitrique concentré, ou bien, lors
que le nitrate est exposé à la chaleur ou abandonné à l'air. La 
dissolution est de couleur brune et ne donne pas de cristaux. 
Lorsqu'on l'évaporé, elle laisse déposer une poudre rouge 
qui n'est plus soluble dans l'acide nitrique. En concentrant 
cette liqueur, elle prend quelquefois la forme d'une gelée; 
Lorsqu'on l'expose à une forte chaleur, l'acide se dégage et Propriété» , 

l'oxide reste sous la forme d'une poudre d'un beau rou£e. 
Ainsi, en évaporant la dissolution nitriqueà siccité , et en fai
sant digérer le résidu dans l'eau, on sépare le fer des terres 
avec lesquelles il peut se trouver mêlé. Ce moyen, que Berg
man recommande , est celui qu'emplovaient autrefois les chi
mistes pour cet objet. L'acide nitrique dissout d'abord, tom-
à-la-fois, et le fer et les terres ; par l'évaporation à siccité de 
cette dissolution, et par une forte chaleur, le nitrate de fer^ 
«st décomposé, tandis que les nitrates terreui restent sans . 

< I I ' 
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1 Ecrgman. 1 , 33, 

* BuchoU , Geulen's Journ. 1 , a3i , 

avoir éprouvé d'altération. Ils sont, en conséquence, dissous 
par l'eau avec laquelle on lave le résidu de l'évaporation, et 
séparés ainsi, par ce liquide, de l'oxide rouge de fer , qu'il 
laisse sans l'attaquer, 

o. carbonate. ESP. 2. Carbonate de fer. L'acide carbonique liquide , mis 
en contact avec le fer , l'attaque lentement; mais au bout de 
quelque temps il en a dissous une quantité suffisante pouravoir 
acquis une saveur sensible d'eau ferrée. Lorsque cette dissolu
tion est exposée à l'air, le fer s'en précipite peu-à-peu à l'état 
d'oxide *, et lorsqu'on la fait bouillir, il se dépose sous la forme 
d'une ocre jaune, retenant encore une portion d'acide. Ce car
bonate existe souvent natif dans les eaux minérales. Ou peut 
aussi former le carbonate de fer en précipitant le sulfate de 
fer par un carbonate alcalin. Dans ce cas , le sel est tou
jours sous la forme d'une masse ver te , ou à l'état d'un hy
drate, qui prend insensiblement la couleur noire , s'il est ga
ranti du contact de l'air. 

On a trouvé le carbonate de fer natif, en cristaux rhom-
boïdaux, à Eulenloh en Bareufh; ce minéral a été dernièrement 
décrit et analysé par Bucbolz. Ses cristaux sont un peu trans-
parens, d'une couleur jaune verdâtre et d'une pesanteur spé
cifique de 3 , 3 3 3 . Ils sont cassans et se réduisent facilement 
e n poudre. Ils -se dissolvent lentement dans les ac ides , et 
Sont composés, suivant Bucholz, de 

36,o Acide. 
5g,5 Protoxide. 

2,0 Eau. 

97> 5 

Les parties constituantes doivent être , savoir: 

Acide carbonique 3y,g3 
Protoxide de fer 63,07 

100,00 

L'eau n'est, .sans doute, que mécaniquement mêlée. Ce 
minéral, chauffé au rouge, a la propriété remarquable de 
devenir un aimant permanent". 

Reiaiic On peut considérer'la rouille comme étant un carbonate 
de fer ; car elle consiste dans l'oxide de ce métal combiné 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



' Fourcroy VI , 3 1 5 . 
• Uergman, I I , 3 9 2 . 
* Scheele , CrelTs Aunals . 1 , 114. Eng. Trans. 

avec l'acide carbonique. Elle se dissout, par conséquent, avec 
effervescence dans les acides; il s'en dégage, loisqu'elle est 
chauffée, de l'acide carbonique ; et le résidu, dans ce cas, est 
de l'oxide noir de fer *. Sa couleur brune semble être due 
à la présence de l'eau. 11 existe également un sous-carbonate 
de fer qui, d'après les expéneuces de Bergman, parait être 
composé d'environ 

24 Acide. 
76 Oxide. 

100 * 

Le liquide connu sous le nom de teinture martiale de T r i m m n u r . 

Stahl, parce que ce fut ce chimiste illustre qui en fit la dé- u c i t , l u -
couverte, n'a pas été examiné par les chimistes modernes; 
mais il paraît être un composé salin triple, ou plutôt qua
druple. On le forme en versant une dissolution de pernitrate 
de fer dans du carbonate de potasse liquide. 11 se précipite 
d'abord une poudre rouge, qui se redissout par l'agitation du 
mélange. Ce liquide est par conséquent un pernitrocarbo-
nate de potasse et de fer; mais la combinaison n'est pas 
permanente, car ce liquide dépose prompteinent une poudre 
rouge. 

ESP. 3. Borate de fer. L'acide borique n'agit que très-s. Borat» 

faiblement sur le fer; mais on peut former très facilement 
le borate de fer, en versant du borate de soude dans une dis
solution de sulfate de fpr : il se précipite immédiatement 
une poudre d'un jaune pâle qui est ce borate. Il est inso
luble dans l'eau. Au chalumeau, il se fond aisément en un glo
bule vitreux 3 . 

E S P . 4- Phosphate de fer. L'action de l'acide phosphori-4, riwipbite. 

que surleferesttrès-faible. Cependant,lorsque ce métal reste 
pendant long-temps en contact avec l'acide phosphorique, 
ou même avec les dissolutions des sels qui contiennent cet 
acide, il finit par être oxidé et converti en phosphate de fer. 
On ne s'est pas beaucoup occupé des propriétés du fer 
phosphaté. Schéele a fait voir que l'acide phosphorique se 
combine avec l'un et 1 autre des oxides de ce métal avec 
lesquels , par conséquent, il forme un phosphate et unper-
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5Q6 D E S s E t s . 

Variétés, phosphate de fer. Fourcroy et Vanqnelin ont reconnu deux 
variétés de ce dernier sel , dont l'une avait déjà été décrite 
par Bergman, Meyer, Klaproth et Schéele, et dont l'autre, 
avec excès de base, c'est-à-dire à l'état d'un sousperphos-
phatet a été , pour la première fois, observée par ces deux 
chimistes. 

phorphata i . Lorsqu'on mêle une dissolution dans l'eau de sulfate de 
fer avec une dissolution de phosphate de potasse, on obtient, 
sous la forme d'une poudre bleue, un précipité qui est le phos
phate de fer. Cette poudre est insoluble dans l'eau et ne perd 
point sa couleur par son exposition à l'air *. Le phosphate de 

• fer existe natif. 11 constitue la matière colorante du minéral bleu 
appelé bleu de Prusse natif, qui se rencontre dans les ter
rains marécageux, et dont Klaproth fit le premier l'analyse. Ce 
bleu de Prusse natif, sou vent incolore d'abord lorsqu'on le retire 
de la terre, devient bleu par son exposition à l'air. On n'a pas 
fait de recherches sur la cause de ce changement. 

On a trouvé dernièrement le phosphate de fer natif en pe
tits cristaux prismatiques. Des échantillons en ont été apportés 
du Brésil et de l'Ile-de-F'-ance. Sa couleur est d'un bleu léger. 
Il est en partie transparent et en partie opaque. Au chalu
meau , il coule en un globule métallique. Chauffé, il prend la 
couleur rouge du peroxide de fer. Il se dissout facilement 
dans l'acide nitrique. Sa pesanteur spécifique est de 2 ,6 . 
D'après l'analyse que Laugicr en a faite, et qui a été confirmée 
par les résultats des expériences de Fourcroy et Vauquelin, 
ce sel est composé de 

a Acide. 
45 Protoxide. 
34 Eau. 

1 0 0 * . 

J 'ai examiné le phosphate de fer, qu'on forme artificielle
ment en mêlant ensemble des dissolutions de sulfate de fer 
et de phosphate de soude, et je l'ai trouvé composé de poids 
égaux d'acide et de base, o u de 1 atome acide -+- 1 atome 
protoxide. 

2. Perphosphate de fer. On prépare aisément ce sel en 

' Schéele , Crcll's Annals. I , I i 5 . E n j l . Traus. 
* Ann. de Chira. L , 21 \ , 
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1 T Î E R G M A T I . III , 1 1 8 . 

» Lib, XXXIV, C . 1a. 

mêlant ensemble des dissolutions de perhydrochlorate de fer 
et de phospbate de potasse ou de soude. Il se précipite immé
diatement une poudre blanche, qui est le perphosphalede 1er. 
Ce sel, comme presque tous les phosphates, est soluble dans 
les acides; mais il est précipité par l'ammoniaque sans être 
décomposé. Il est presque insoluble dans l'eau, et il exige 
plus de i5oo parties de ce liquide pour s'y dissoudre. A 
une très-forte chaleur, il se fond en un globule d'un gris cen
dré *. Lorsqu'après l'avoir mêlé avec du charbon, on le 
chauffe au rouge, il est transformé en un phosphure de fer. 

3, Sous-perphosphate defer. Eu traitant le perpbosphate de 
fer avec les alcalis fixes purs, on en sépare une poudre 
rouge, ou plutôt d'un rouge brunâtre, et l'alcali se combine 
avec l'acide phosphorique- Fourcroy et Vauqueiin , qui ont 
examiné cette poudre, ont trouvé qu'elle contient encore une 
portion d'acide. C'est donc simplement un perph ispbaXe 
avec excès de base. Ce sel est à peine soluble dans les acides 
ou dans l'eau. 

Esr. 5. Sulfate de fer. L'acide sulfurique concentré n'agit 5 . SUIFTIR 

que très-lentement sur lefer; mais à l'aide delà chaleur, le mé
tal E S T oxidé avec dégagement de gaz acide sulfureux.L'action 
est beaucoup plus prompte et plus vive, et la quantité du gaz 
qui se développe est plus considérable, si c'est de l'acide 
sulfurique étendu qu'on emploie. Dans ce cas , l'eau est dé
composée, son oxigène se combine avec le fer, et son hydro
gène se dégage. La dissolution est de couleur verte, et en 
I évaporant immédiatement elle donne des cristaux de sulfate 
de fer; mais si on la laisse exposée à l'air, elle en attire, par 
degrés, l'oxigène'; et le sel est transformé eu unpersulfate, 
à moins qu'il ne contienne \a excès d'acide; ce qui retarde 
l'effet de ce changement et empêche même qu'il n'ait lieu, si 
cet excès est assez considérable. 

1 . Sulfate de fer. Ce sel était connu des anciens. Pline K\itaw,. 
en fait mention sous les noms de misy, sory et calchan-
tum'. Dans le commerce on lui donne ordinairement ceux 
de vitriol vert ou couperose verte. Ce n'est pas en dissolvant 
le fer dans l'acide sulfurique qu'on prépare en grandie sulfate 
de fer. On le retire des pyrites dans les lieux où elles se 
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* Hniïy, Journ. (tes Mines An V, p. 5 ^ 2 . 
» HassenfraU, Anrr. de <Jhim. X X V I I I , la. Suivant Waltérius , 

cette pesanteur spécifique est de i ,880 ( Cliemiae , p. afifi ) j elle est , 
frelon Watson , de 1,81a , et devient de a 7636 lorsqu'il est calciné au 
blanc ( Essai». V, 6 ; ) . 

trouvent natives en grande abondance. On en forme de 
grands tas qu'on laise exposés à l'air en les arrosant d'eau ; 
ils se recouvrent à la longue d'une croûte de sulfate de fer : 
on les lessive alors avec de l'eau; et en faisant évaporer celte 
dissolution , on en obtient le sel en cristaux. Dans quelques 
circonstances, on juge nécessaire de griller les pyrites avant 
de les soumettre à cette décomposition spontanée; et c'est 
très-vraisemblablement lorsqu'elles sont compactes, et qu'elles 
ne contiennent point du tout de fer non combiné. La pyrite 
est en effet un bisulfure de fer. Le grillage la réduit à 1 état 
de sulfure dont la décomposition est très-facile. Les eaux de 
lessivage contiennent toujours un excès d'acide. 11 convient, 
en conséquence, d'y ajouter du vieux fer pour que le sel 
s'y forme en cristaux. 

Le sulfate de fer est d'un beau vert. Ses cristaux sont des 
prismes rhomboïdaux, transparens, dont les faces, qui sont 
des rhombes à angles de 79°,5o' et de ioo a , i o ' , ont entre elles 
des inclinaisons à angles de et de 8 i ° , 2 . î ' '. Ce sel, 
dont la saveur est très-forteet très-sfyptiqne,rougit toujoursles 
couleurs bleues végétales. Sa pesanteur spécifique est de 
i,83p,o,2- Il se dissont dans environ deux parties d'eau froide 
et dans les 0,75 de son poids d'eau bouillante. Il est insoluble 
dans 1 alcool. Exposé à l'air, il y devient par degrés opaque 
à sa surface , qui se recouvre d'une poudre jaune. Cet effet 
provient de ce qu'il absorbe de l'oxigène, et qu'il est en partie 
converti en persulfate. 11 a beaucoup plus promptement et 
plus complètement lieu, lorsque le sel est humecté d'eau. Ce 
fut Schéele qui'donna le premier l'explication de ces phéno
mènes. , 

Le sulfate de fer, lorsqu'il est chauffé, se fond et perd 
peu-a-peu son eau de cristallisation, far une plus forte cha
leur l'acide sulfurique s'en dégage, et laisse une poudre 
rouge, connue autrefois sons le nom de colchotar de -vitriol, 
qui estou un mélange d'oxide rouge de fer et de persulfate, ou 
un oxide pur, selon le degré de chaleur appliqué au sulfate de 
fer. ïji c'est à la distillation qu'on le soumet, il passe d'abord une 
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' KFrwan on mineral "Waters , tahle IV. 
1 Mon analyse 
3 Bcraelius, Ann. de Chini. I .XXXH , n o , 
< Composition théorétique , dans la supposition que c'est un com

posé de 1 atome acide , 1 utôme protoxide, et 7 atomes d'eau. 

eau légèrement acidulée avec l'acide sulfurique, et ensuite 
un acide très-fort et fumant, qu'on distinguait autrefois par le 
nom A'huile de vitrielglaciale, et qu'aivjourd hui on sait être 
un composé des acides sulfurique très-concentré et sulfureux. 
Le résidu dans la cornue est le même mélange d'oxide et de per-
sulfate, qu'on obtient par la calcination du sel à l'air. Cette 
décomposition, qu'éprouve le sulfate de fer, lorsqu'il est 
chauffé, le rend susceptible, dans beaucoup de cas, et à une 
température élevée, de produire à-peu-près les mêmes effets 

Siue l'acide sulfurique ; et c'est par cette raison que les mann-
acturiers en substituent souvent l'emploi à celui de l'acide, 

Î)our opérer la séparation d'acides plus faibles, de leurs 
)ases. 

Le sulfate de fer, d'après les analyses les plus exactes qui 
ayent été faites jusqu'à présent de ce sel, est composé ainsi 
qu'il suit, savoir : 

Acide 26 1 26,7" 28,g 3 28 ,77 * C o m p o l i l ¡ Q D 

Base 28 28,3 ^5,7 ' 5 , 8 9 
Eau 46 45 ,o 45,4 45,54 

1 0 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 0 

A une chaleur modérée, les cristaux de sidfate de fer 
commencent par devenir blancs. Le même changement se 
remarque dans la couleur de ce sel. lorsqu'on le met, a l'état de 
poudre, en infusion dans l'alcool. Il est donc évident que la 
couleur de ce sel passe, par la séparation de son eau, du 
vert au blanc; et si, sur sa poudre devenue blanche, on verse 
de l'eau , la couleur verte se rétablit. 

Le sulfate de fer est décomposé par les phosphates et 
borates alcalins, ainsi que par le plus grand nombre de ceux 
des sels dont la base forme avec l'acide sulfurique un com
posé insoluble, tels que les nitrates d'argent, de plomb, de 
carite, etc. 

2 . Persulfate. Il y a trois sous-espèces de ce sel, savoir: 
lepersulfate neutre, le tri-persulfate et le sous-bipersulfate. 
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Le persulfate neutre se produit, lorsqu'on met en digestion 
dans un flacon de l'acide sulfurique concentré sur le peroxide 
de fer. 11 se forme un précipité blanc,qui n'a pu être examiné; 
maison ne peut douterquesil acide etl'oxideétaient employés 
dans! s proportions convenables, le composé serait neutre. En 
versant de l'eau sur le précipité, il se produit un liquide lai
teux, rui se sépare, par degrés, en deux sels; un sous-sel, 
qui se dépose à l'étal d'une poudre rouge, et un sur-sel, qui reste 
en dissolution dans l'eau, en lui donnant une couleur rouge. 
J'imagine que la matière blanche orginale est un hydrate per-
sulfaté La raison pour laquelle le persulfate neutre ne peut 
être examiné, c \s t qu'il est toujours décomposé, lorsqu'on 
le mêle avec l'eau. 

Si l'on fait dissoudre du protosulfate de fer cristallisé, 
dans une eau acidulée par l'acide nitrique, et évaporée avec 

sc.i,>-h!per- précaution jusqu'à siccité, en ayant soin de chasser tout 
smiAie. Pacide nitrique , n^ais en n'élevant pas assez la température 

pour qu'il se dégage de l'acide sulfurique, le protoxide de 
fer est transformé en peroxide. En mettant de l'eau sur cette 
masse, il s'en dissout les trois cjuarts, et le quart qui reste est 
insoluble dans l'eau. Cette portion insoluble, est une poudre 
d'un jaune rougeàtre, n'ayant ni saveur nj odeur. Il ps,t pro
bable que le vitriol vert peut être converti dans cette ma-: 
tière par l'application d'une chaleur convenable. Ce sel est 
composé de 

Oxide rouge de fer 20 80 
Acide sulfurique 5 20 

25 100 

Or , un atome d'oxide rouge de fer pèse 10 , et un atome 
d'acide sulfurique 5. D'où il suit évidemment que la poudre 
est un composé de deux atomes de base -+- un atonie acide , 
ou que c'est un sous-bipersulfate. 

La portion dissoute dans l'eau est rouge avec une teinte 
jaune. Sa saveur est très-astringente, et très-acerbe. Lors-
qu'après avoir été évaporée à siccité, on l'expose à l'air, elle 
en attire proinptement l'humidité et devjent .déliquescente. 
Elle est soluble dans l'alcool, et elle ne cristallise pas. Lorsqu'on 
la soumet à l'action d'une forte chaleur , elle abandonne une 
portion de son acide. Si alors on versq de l'eau dessus, il en 
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reste une partie non-dissouie, à l'état d'un sous-bipersulfate, 
Les parties constituantes du sel soIuble,sout : 

Peroxide de fer. . . . , 3 o . . . . /fo 
Acide sulfurique. . . . 4 5 . . . . 60 

1 0 0 

Or, 3o de peroxide de fer représentent 3 atomes, et 
45 d'acide sulfurique 9. Donc le sel est un composé de .i a-
tômes peroxide -+- 9 atomes acide, ou de 1 atome peroxide -4-
3 atomes acide; c'est par conséquent un tripersulfate de 1er. 

ESR\ 6. S'ilfitK lie fer. On ne peut former ce sel qu'en 
faisant dissoudre, dans l'acide sulfureux, le protoxide de 
ferîécemtnent précipité. Ce sel est insoluble dans l'alcool, 
et par son exposition à l'air, il se convertit en sulfate de fer. 

Esp. y. Hypo-s'uljite de fer. L'action del'dcidesulfureux sur Hypo. lui/iir. 
le fer est très-vive et très-prompte; elle donne lieu à un dé
gagement considérable de calorique ; et la dissolution, de 
couleur brune d'abord, passe par degrés au vert. Pendant 
cette dissolution, il ne se dégage que quelques bulles de gaz 
bvdrogèue lorsqu'elle commence à s'opérer, Le fer est oxidé 
aux dépens de 1 acide, dont la moitié de l'oxigène se com
bine avec le fer, ce qui le met ainsi à l'état d'pxfde noir, 
tandis que le soufre et le surplus de l'oxigène s'unissent 
avec l'oxide de fer. Ainsi donc le sel qu'on obtient par ce 
procédé n'est pas un sulfite de fer, mais un hyposidfite de ce 
métal. Ce fut Berthollet qui remarqua et décrivit le premier 
ces phénomènes \ Si l'on verse dans cette dissolution des 
acides sulfurique ou hydrochlorique, le gaz acide sulfureux 
est dégagé avec effervescence; et si l'un ou l'autre de ces 
acides ajoutés est en quantité suffisante, une portion du 
soufre se précipite. 

La dissolution du fer dans l'acide sulfureux étant exposée VuUKi , 

à l'air, il s'y forme des cristaux d'hyposultiie de fer, et elle 
dépose, en même-temps, une poussière rouge, qui consiste 

robablement dans un perhyposulfite de fer avec excès de 
ise. Les cristaux dissous dans l'eau et exposés à l'air, s'y 

convertissent par degrés en sulfate de fer \ 

• Ann. de Chlm. I I , 58. 
? Fo'jrcroy. V I , 2 0 J . 
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8. AnenUie. ESP. 8. Arseniate de fer. En faisant digérer le fer à chaud 
avec l'acide arsenique , ce métal est dissons; et si l'opération 
se fait à vaisseaux ouvei ts , la dissolution finit par se prendre 
en une gelée ; ce qui n'a pas lieu, si la digestion a été faite 
dans un matras bien fermé. En distillant ensemble, jusqu'à 
siccité, une partie de limaille de fer, et quatre parties d'acide 
arsenique, il y a inflammation du mélange, et en même-temps 
sublimation d'arsenic et d'oxide blanc d'arsenic '. Il en ré
sulte donc que l'acide arsenique est capable, ainsi que d'autres 
acides, de se combiner avec l'un et l'autre des oxides de fer, 
et de former un arseniate et un perarseniatcAe fer. On trouve 
ces deux sels natifs dans le Cornouailles. Ils ont été derniè
rement décrits et analysés avec grand soin , par Bournon et 
Chêne vix. 

i . Arseniate de fer. Ce sel se produit sous la forme d'un 
précipité pulvérulent,insoluble dans l'eau,lorsqu'ou mêle en
semble des dissolutions d'arseniate d'ammoniaque et de sulfate 
de fer. Il existe dans la nature cristallisé en cubes, dont quel
ques échantillons cntleursangles alternes tronqués. Leur cou
leur est ordinairement d'un vert foncé, et leur pesanteur spé
cifique de3.*En les chauffant, le ferattire l'oxigènc de l'acide, 
et passe ainsi à l'état d'oxide ronge, tandis que l'oxide blanc 
d'arsenic se Sublime. Ce sel natif est assez habituellement sali 
par un peu de cuivre. Sa1 composition, lorsqu'il est formé ar
tificiellement, consiste, suivant l'analyse de Chenevix, en 

38 Acide. 
43 Oxide. 
19 Eau. 

100 

Le même chimiste, exact, a trouvé que la proportion des 
parties constituantes du sel natif ( abstraction faite de ce qui 
peut le rendre impur ) était d'environ 

36 Acide. 
52 Oxide. 
12 Eau. 

100 3 

' Schéele. 1 , 177. 
a Bournon. FhiJ. Trans. 1801 , p. ïgo. % ibid. p. 220. 
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2 . Perarseniate de fer. On peut former ce sel, soit en pré
cipitant le persnlfate de fer par l'arseniate d'ammoniaque, soit 
en faisant bouillir l'arseniate de fer dans l'acide nitrique. On 
rencontre quelquefois l'a seniate natif transformé dans ce sel 

Îiar l'absorption de l'oxigène de l'air. 11 est alors d'une cou-
eur rouge brunâtre. Suivant l'analyse de Chenevix, le per-

arseuiate artificiel est composé de 

4 2 . 1 Acide. 
07.2 Oxide. 
20,4 Eau. 

100,0 ' . 

E S P . g. Antimoniate de fer. L'antimoniate de potasse 9- Antimoniai» 

précipite le fer en un blanc parfait, et l'antimoniate de fer 
retient cette couleur blanche pendant tout aussi long-temps 
qu'il est sous l'eau ; mais lorsqu'il est séché à l'air, sa couleur 
passe au gris jaunâtre. Chauffé, il abandonne de l'eau et de
vient rouge. Au chalumeau sur un charbon, il est réduit, 
l'antimoine est volatilisé et le fer reste , attirable à l'aimant *. 

ESP. 10. Chromate de fer. En versant du chromate de 
potasse dans une dissolution de sulfate de fer, il se produit 
un précipité fauve, qui contient l'oxide de chrome. D'où il 
paraît que l'oxide noir de fer décompose l'acide chromique. 
Alors le chromate de fer n'existe pas 3 : on réussirait proba
blement à former un perchromate de fer, en substituant le 
persulfate de fer au protosulfate de ce métal. 

Esp. 1 1 . JMolybdate de fer. Les molybdates alcalins pré
cipitent le fer, en brun, de sa dissolution dans les acides*. 

ESP. 1 2 . Tungstate de fer. Ce sel, qu'on trouve natif, est 
connu des minéralogistes, sous le nom de •wolfram. On peut 
le former artificiellement en précipitant le sulfate de fer par 
les tungstates. Ce précipité estime poudre insoluble, qui a des 
propriétés analogies à celles du tungstate de fer natif. Mais 
comme celui-ci contient aussi du manganèse , et que par 
conséquent ce n'est point un tuugstate de fer pur, il paraîtra 
sans doute convenable d'en renvoyer la description à une 
autre partie dp cet ouvrage. 

« Pini. Trans. i 8 o i , p. a:i5. 
* lîerîelius, Nirholson's .Tôurn. X X X V , t\i. 
* Vaiupi.'lin, A n n . de Luira. LXX, 70. 
4 Schede. 1, a48. 
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i 3 . Acitsi*. Esp. i 3 . Acétate de fer. L'aciJe acétique dissout rapi
dement le fer et avec effervescence ; et, ainsi que les autre? 
acides, il forme un sel avec c b a c u u des oxides de ce métal ; 
mais les propriétés de ces sels n'ont pas été examinées avec 
beaucoup d'attention, 

I . Acétate de fer. Davy assure qu'on peut aisément se 
procurer ce sel, en dissolvant du sulfure de (cr dans l'acide 
acétique '. Cette dissolution donne, par l'évaporation, des 
cristaux de couleur verte, avant la forme d e petits prismes. 
Ce sel a une saveur douceâtre et styptique. Sa pesanteur spé-
C l i q u e est de i , 3C8 J . Par son exposition à l'air, ou par l'ap
plication de la chaleur, il s e convertit enperacétate. Pendant 
que le changement a lieu, il se précipite un sous-peracé-
late rouge. 

a. Peracétate de fer. C'est une dissolution de couleur 
brune rougeâlre, incapable de donner des cristaux, et se 
prenatît en gelée par l'évaporation. Ce sel est déliquescent; il 
est employé d e préférence à tout autre sel oxigéné de fer 
par les imprimeurs en calicots, parce qu'il est plus facilement 
décomposé. Ils lepréparent, soit en mêlant ensemble des dis
solutions de sulfate de fer et d'acétate de plomb, et en laissant 
le mélange exposé à l'air, soit en dissolvant du fer dans de 
l'acide acétique impur obtenu par la distillation du bois. 

Les acétates de fer sont décomposés par la chaleur, et le 
fer est mis à l'état d'oxide, rouge ou noir, suivant qu'elle est 
plus ou moins forte. 

ESP. I \ . Benzoate de fer. Ce sel est une poudre jaune, 
insoluble dans l'eau. Il existe , suivant Trommsdorf, un suiv 
benzoate soluble dans l'eau et dans l'alcool, susceptible de 
cristalliser et s'effleurissant à l 'air 3. 

~deler"3" Esp. ] Succinate de fer. L'oxide de fer se dissout 
dans l'acide succinique; et la dissolution , évaporée , donne 
de petits cristaux bruns, transparens, radiés, qui sont le 
succinate de fer + . Le persuccinate de fer est insoluble dans 
l'eau; e t , par conséquent, l'acide succinique sépare lé fer 
de toutes autres dissolutions. En versant du succinate 
de soude dans des dissolutions qui contiennent du peroxide 

1 J o u m . of Lhe royiil instit. I , 3o8. ^ 
» Hassenfratz , Ann. de Chim. XXV1H , 12. 
1 Ann. de Chim XI , 314-
* W a n z e l , Yerwandtschaft , p . 240 ; Grinders edil. 
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de fer, le persuccinate de fer s'y précipite en flocons légers 
d'un rouge brunâtre. 

Ce sel est composé de 

61,5 acide et eau. 
38,5 oxide. 

iuo ,o 1 

Gehlen a fait voir que le fer peut être séparé très-
complètement du manganèse, par le moyen du succinate 
de soude. Pour y réussir, la dissolution en doit être neutre, 
et le fer oxidé au maximum *. 

ESP. 16. Bolétate de fer. Le bolétate d'ammoniaque n'oc
casionne aucun précipité dans le protosulfate de fer ; mais il 
sépare, à l'état d'une poudre rouge , tout le fer du per-
Sulfate. Comme ce sel ne produit aucun changement avec 
la chaux, l'alumine ou le manganèse, on peut l'employer 
pour séparer le fer d'autres corps 3 . 

ESP. 17 . Subérate de fer. L'acide subérîque fait passer 
le sulfate de fer au jaune foncé , mais il ne produit point de 
précipité 4 . 

ESP. 18 . Oaoalate de fer. L'action d e l'acide oxalique 1 8 . onuit. 
Sur le fer est très-rapide. Il dissout ce métal avec effer
vescence, et forme avec chacun de ses oxides , un sel par
ticulier. 

1. \Joxalate s 'obtient en dissolvant le fer ou son oxide 
noir dans cet acide , et en évaporant la dissolution. Il s'y 
forme des cristaux prismatiques, de couleur verte , d'une 
saveur astringente, sucrée. Ces cristaux sont très solubles 
dans l'eau lorsqu'ils sont avec excès d'acide. Chauffés, ils se 
réduisent en poussière. Ils sont composés d e 

55 Acide. 
45 Oxide. 

1 0 0 

2 , Leperoxalate peut se former en dissolvant I'oxide rouge 
de fer dans l'acide oxalique , ou en exposant à l'air l e 

* Gehlen , Klaproth's Beitrage. III , 63. 
' Bucholz, Gehlen's Jauni. I I , 5 i5 . 
1 Braconnot, A n n . de Cliim. L X X , 3 7 8 . 
* Bouülon-Lpgrange, ibid. XXIJI , 4 8 . 
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premier sel en digestion à chaud. Il est sous la forme d'une 
pondre jaune à peiue soluble dans l 'eau, et incristalli-
sable \ 

L'acide oxalique dissout aisément les oxides de fer, même 
dans leur état de combinaison avec l'acide gallique. C'est par 
cette raison qu'on l'emploie souvent pour enlever les taches 
d'encre de dessus le linge. On vend ordinairement en Angle
terre, pour cet objei , le sur-oxalate de potasse, sous le 
nom de sel essentiel de citrons. 

E S P . 19. ISlellate de fer. L'acide mellitique p ëcipite le 
fer de sa dissolution dans l'acide nitrique, à l'état d'une 
poudre jaune Isabelle , qui se redissout par une addition 
d'acide bydrochlorique a . 

E S P . 20. Tartrate de fer. L'acide tartarique dissout le 
fer avec effervescence, et se combine avec chacun de ses 
oxides. 

1. Le tartrate de fer peut être formé, suivant Relzius, 
en ajoutant de l'acide tartarique à une dissolution de sulfate 
de fer, et en chauffant le mélange. Il s'y dépose des cristaux 
en lames, peu solubles dans l'eau, qui ont les propriétés du 
tartrate de fer. 

2. Pertartrate. Ce sel se produit ordinairement sous la 
forme d'une gelée, par l'évaporation d'une dissolution du 
fer dans l'acide tartarique. Il est de couleur rouge et ne 
cristallise point. 

E S P . 2 1 . Citrate de fer. Ce sel n'a été examiné que par 
Vauquelin. La dissolution du fer par l'acide citrique s'opère 
lentement. Elle est de couleur brune , et dépose des petits 
cristaux de citrate de fer. Evaporée à siccité, elle laisse 
une masse noire comme de l'encre, ductile lorsqu'elle est 
encore chaude, et cassante lorsqu'elle est refroidie. Cette 
niasse est évidemment le percitrate de fer. Elle est astrin
gente et trés-soluble dans leau. 

E S P . 22. Rheûmate de fer. L'acide rheumique dissout 
le fer , et cette dissolution produit des cristaux, permanens, 
dont la forme n'a pas été déterminée. Ce sel a une saveur 
Caustique 3 . 

1 Bergman. 1 . 2 f i o \ 

* Klaprotii's Tîeitrage. I I I , r3r. 
1 Auuals of PiiUosupliy. Y H I , a5a t 
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» Scheele. I I . 80. 
* Scheele , Crcll's Annais. I I , 10. Engl. Trans. 
* Scheele. I I , 65. 
* Bracoanot, Arm. de Chim. L X X X V I , o4-

E S P . 2 Í . Saccho-lactate de fer. L'acide saccho-lactique ne 
précipite point le fer de sa dissolution dans l'acide sulfurique 1. 

Esp. Malate de fer. L'acide inalique forme avec le 
fer une dissolution de couleur brune qui ne cristallise point 1 . 

ESP. 25. Lactate de fer. L'acide lactique dissout le fer; 
et cette dissolution forme un liquide brun insoluble dans 
l'alcool, et qui ne donne point de cristaux 3 . 

ESP. 2.6. Zumate de fer. L'acide zumique dissout rapi-s6. Zusuto. 

dément le fer, à l'aide de la chaleur. La liqueur, abandonnée 
à elle-même , laisse déposer un grand nombre de petits cris
taux en fines aiguilles tétraèdres.-Ce sel est inaltérable à l'air. 
Il est à peine soluble, et il ne contient presque point d'eau de 
cristallisation. Si on l'expose à la flamme de la bougie, il ne 
fond point; mais il brûle avec flamme, et laisse du peroxide 
de fer. Sa couleur est blanche d'abord; mais lorsqu'il a été 
dissous deux ou trois fois dans l'eau, il se partage en deux 
sous-espèces; la première , d'un brun jaunâtre, soluble dans 
l'eau, cristallise difficilement, et l'autre, qui contient un 
excès d'oxide, est blanche. 

L'acide zumique, uni au peroxide de fer , fournit un sel 
brun , incristallisable + . 

ESP. 27. Gállate de fer. Proust a observé le premiers- G«II»B. 
que l'acide gallique ne précipite point les sels de fer, qui 
contiennent ce métal à l'état d'oxide noir. Il s'ensuit que le 
gállate de fer , formé dans ces cas , est très-soluble dans l'eau, 
et qu'il ne la colore pas ; mais lorsqu'on verse de l'acide gal
lique dans la dissolution de sels de fer oxigenes, celte disso
lution devient noire, et il s'y forme immédiatement un pré
cipité noir, que produit la combinaison de l'acide gallique 
avec l'oxide rouge de fer. Mais ce précipité est en poudre 
si fine et si légère, qu'il reste, en grande partie, suspendu 
pendant long-temps dans la liqueur-, et que pour peu qu'on 
y ajoute un mucilage ou un sirop , il y reste totalement 
ainsi. C'est cette dissolution, tenant le précipité noir en 
suspension, qui constitue l'encre à éciire. Mais cette 
encre se fait ordinairement en mêlant du sulfate d e sucre à écrire. 
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fer du commerce avec une dissolution saturée dè" noit 
de galle. Or , le sulfate de fer du commerce étant un mé j 

lange de sulfate et de persulfate de fer, la portion du fer 
qui est à l'état de sulfate, produit d'abord une dissolution 
incolore, qui, par l'absorption de l'oxigène de l'atmo
sphère , prend par degrés la couleur noire. C'est par cette 
raison que l 'encre, souvent pâle d'abord, se noircit lors-1 

que l'écriture sèche. 
Le gallate de FER se dissout dans les acides sans SE décom* 

poser; mais il perd sa couleur dans les acides très-forts î 
C'est pourquoi ces acides détruisent celle de l'encre. 

ESP. 28. Ferro'sulfate de potasse. Ce se' , dont Lillk a 
donné la description , cristallise dans une dissolution de 
sur-sulfate de potasse qu'où TIENT A l'état d'ébuilition AVEC 
de la limaille de fer. SES cristaux ressemblent À ceux DU 
sulfate de fer. ILS s'effleurissent à l'air ' . 

Esp. 21). Ferro phosphate d'ammoniaque. Ce sel triple, 
dont Fourcroy A fait mention, est précipité par l'ammonia-' 
que, DE la dissolution du phosphate de fer dans l'acide 
nitrique. Un excès DE cet alcali redissout le précipité ; mais» 
il se reproduit de nouveau en faisant bouillir le liquide! 
pendant un temps suffisant. C'est un composé de phos-» 
phate de fer et d'ammoniaque \ 

Esp. 3o. Ferro-tartrate de potasse. On appelait autrefois 
CE sel triple teinture de Mars tartarisëe , tartre ferré et fer 
tartarisé. On peut l'obtenir en faisant bouillir ensemble un 
mélange, préalablement mis à l'état de paie avec une quan* 
tité d'eau convenable, d'uue partie DE limaille de fer, ET 
deux paities DE tartrate acide de potasse. Le sel SE dépose 
en cristaux dans la liqueur par l'évaporatiori. 

Esp. 3L. Ferro-hydrochlorate d'ammoniaque.On prépare 
CE sel, connu depuis long-temps, en évaporant A siccité 
une dissolution dans l'eau de 16 parties dhydrochlorate 
d'ammoniaque, et d'une partie de perhvdrochlorate de fer. 
En continuant le feu r LE résidu est sublimé en une masse 
jaunâtre, qui est le sel triple. Ou n'en a pas examiné" les 
propriétés avec attention. 

' CrelPs Armais. T' j f / ï , I , 3o. 
» A n n . de Cli'un. L , 2 0 0 . 
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Telles Sont les propriétés îles sels de fer, autant qu'elles 
ont été reconnues. On détermine aisément la composition 
des sels de protoxide de fer, en les considérant comme des; 
composés de 1 atome protoxide •+- i atome de chacun des 
acides. Un atome de protoxide de fer pèse 4 ,5 , et le poids 
d'un atome de chacun des acides a été indiqué dans un cha
pitre précédent de ce volume. On ne connaît pas bien encore 
la composition des sels de peroxide de fer. Je penche ac
tuellement pour l'opinion que le peroxide de fer pèse 10; 
mais on ne peut en déterminer le poids véritable que par 
une analyse exacte de plusieurs des sels dans lesquels ce 
peroxide entre. 

Les sels de fer , dont 'on fait le plus grand usage , sont le 
sulfate et l'acétate de ce métal. Ils sont employés l'un et 
l'autre, eu grandes quantités, dans la teinture, par les im
primeurs en toiles et en coton. Le sulfate fournit l'ingrédient 
colorant de l'encre et du bleu de Prusse. On a fait à peine 
l'application utile d'aucun des autres sels de fer à quelque 
objet d'économie domestique. 

S E C T I O N X I I I . 

Sels de Nickel. 

LA rareté du nickel, et la difficulté de se procurer ce mé
tal à l'état de pureté ; ont laissé jusqu'à présent peu de 
moyens de faire un examen exact des combinaisons que son 
oxide forme avec les acides. Les sels de nickel sont donc, en 
conséquence, très-imparfaitement connus. On peut les dis
tinguer par les propriétés suivantes. 

1. Ils sont, en général, solubles dans l'eau, et forment c««ctërM. 
avec ce liquide une dissolution d'une belle couleur verte. 

2. Le ferrocyanate de potasse précipite ces dissolutions 
en un blanc laiteux. 

3. L'hydro-sulfate de potasse y produit un précipité 
noir. 

4· L'acide liydro-sulfuriquè n'y en occasionne pas. 
5. L'acide gallique et l'infusion de noix de galle ne 

donnent pas lieu non plus à formation de précipité, au-moins 
dans le sulfate de nickel. 

ESP. i . Nitrate de nickel. L'acide nitrique dissout, à i. Rrrate 

IL 3 9 
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l'aide de la chaleur, le nickel ou son oxide. La dissolution 
de couleur verte donne, par l'évaporation, des cristaux 
rhomboïdaux de nitrate de nickel, qui se décomposent à 
l'air. Ils y deviennent d'abord déliquescens, se réduisent 
ensuite en poussière, et perdent peu-à-peu leur acide, de 
manière à ne laisser que l'oxide de nickel ' . 

Le nitrate de nickel contient le protoxide du métal. En le 
distillant avec précaution, on obtient un sous-nitrate, inso
luble dans l'eau, composé, suivant l'analyse de Proust, de 

Nickel 100 ) g 

Acide 17 

1 4 2 - . 

Le nitrate de nickel, suivant le même chimiste, est forme 
de 

55 Acide. 
25 Oxide. 
20 Eau. 

Les parties constituantes de ce sel , en le supposant un 
composé de 1 atome de protoxide de nickel -+· 1 atome 
acide - f - 3 atomes eau, doivent ê t r e , 

Acide nitrique 46,55 
Protoxide de nickel ^0,17 
Eau 23,28 

Si nous considérons l'analyse que Proust a faite du sous-
nitrate, comme à-peu-près correcte, ce sel consisterait en 
1 atome acide et 1 1 atomes oxide ; mais l'existence d'un 
semblable composé, comme sel, ne paraît pas très-probable. 
Celui qu'il examina n'était vraisemblablement qu'un mé
lange de sous-nitrate de nickel ( composé de 2 atomes 
d'oxide et de 1 atome d'acide ) , et d'oxide de nickel. 

Esp. 2 , Nitrate ammoniaco de nickel. Ce sel triple, 
que Thénard fit le premier connaître, s'obtient en ajou-

1 Bergman. II , 268. 
' A n n . de Chini. L X , 273. 
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tant de l'ammoniaque en excès à du nitrate de nickel. Par 
levaporation de la liqueur, on a des cristaux verts. Les al
calis ne troublent point la dissolution de ce sel dans l'eau; 
mais les hydro-sulfates précipitent le nickel ' . 

ESP. 3. Carbonate de nickel. Il ne paraît pas, d'après 3. Cubomi». 

les expériences de Bergman , que l'acide carbonique soit 
susceptible de se combiner directement avec le nickel. Lors-

3u'après avoir dissous, dans l'acide nitrique, 100 parties 
e nickel pur, on précipite cette dissolution par du carbonate 

de potasse, on en obtient 2Ç}3 parties de carbonate de 
nickel desséché, qui se réduisent à 128 , lorsque le sel a été 
chauffé au rouge. D'où il suit que le carbonate de nickel est 
composé de 

56 ,4 Acide et eau. 
45,6 Oxide. 

100,0 * 

La proportion de l'oxide dans ce sel s'élève, suivant 
Proust, à 54 pour 100 3 . Si nous supposons que le carbo
nate de nickel est un composé de i atome acide -+- 1 atome 
base, il est év'dent que sa constitution doit être 

Aci le 38,6 
Oxide Ci ,4 

100,0 

Pour faire accorder cette détermination avec celle de Rich-
ter, il nous faut supposer que le sel contient 29 pour 100 
d'eau. Il est probable qu'il contient 3 atomes d'eau, ce qui 
en établirait la composition, aiusi qu'il suit: 

Acide carbonique. . . . . . . . . . . 26,19 
Protoxide de nickel . 4 1 , 6 6 
Eau 1 3a, i5 

100,00 

E s p . 4· Borate de nickel. L'acide borique ne pïut se 
combiner avec le nickel que par le mélange d'un borate 
alcalin avec une dissolution acide de nickel. 

Esp. iï. Phosphate de nickel. L'acide phosphorique ne 
peut dissoudre qu'une très-petite portion de l'oxide de nic-

1 A o n . rie C l i i m . -XI_.il , I T - J . 
* Richter, Gcolen's Journ. l i t , a58. 
.* Ann. de Cinin. L X , 3 - 6 . 
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* Bergman. H, a6S. 

kel. La dissolution ne cristallise pas, elle se colore à peine 
en vert *. D'où il paraîtrait que le phosphate de nickel est 
à-peu-près insoluble, 

s. Sulfate. ESP. 6. Sulfate de nickel. L'acide sulfurique attaque à 
peine le nickel pur; niais la dissolution s'opère aisément 
en versant au besoin, un peu d'acide nitrique dans l'acide 
sulfurique dès que l'effervescence s'arrête. Si c'est le nic
kel impur du commerce qu'on emploie, on trouve, lorsque 
la dissolution est complète, une quantité considérable d'a
cide arsenicux au fond du vaisseau. Après avoir décanté la 
dissolution claire, et l'avoir suffisamment concentrée, on 
obtient en abondance de beaux cristaux verts de sulfate 
de nickel. On dissout ces cristaux dans l'eau pour les faire 
cristalliser une seconde fois. Les cristaux consistent alors 
dans du sulfate de nickel suffisamment pur pour les labora
toires de chimie. Ce sulfate cristallise en prismes tétraèdres 
rectangulaires, terminés par pyramides irrégulicres à trois et 
à six faces. Sa saveur astringente ressemble un peu à celle du 
sulfate de manganèse, tuais elle est plus faible. Le sel est très-
solnble dans l'eau. Les cristaux ne s'altèrent point à l'air. 
Lorsqu'ils sont exposés à la chaleur ils se boursouiJQent, mais 
sans se fondre; et ils jaunissent, ce qui est dû à ce qu'il s'é
chappe de l'eau. Dans cet état, le sel se dissout de nouveau 
dans l'eau; mais eu général,il reste un peu de sous-sulfate in
soluble. Le sulfate de nickel est composé de i atome acide 
_-r7 i atome oxide -+- 7 atomes d'eau, ou en poids de 

Acide sulfurique 28,98 
Protoxide de nickel 25,36 
Eau 45,66 

100,00 
J 'ai obtenu ce sel, cristallisé par cas fortuit, en prismes 
rectangulaires applatis, d'environ 115 millimètres de longueur, 
terminés à chaque extrémité par des sommets dièdres, ayant 
l'angle à leur sommet d'environ y go. Les dimensions respec
tives de ce cristal sont : 

Longueur 5.3 
Largeur 25 
Epaisseur i 3 
Lonoueur du sommet.. » 3 
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La couleur rie ces cristaux est le vert gazon. Ils sont transpa-
rens, et leur saveur ressemble à Celle du sulfate ordinaire 
de nickel. Je n'ai jamais obtenu une quantité suffisante de 
ces cristaux pour pouvoir les soumettre à une analyse régu
lière; mais je n'y ai découvert aucun autre ingrédient que 
l'acide sulfiuique et l'oxide de nickel. 

Esp. y. Sulfate ammoniaco de nickel. Lorsque c'est l'am
moniaque qu'on ajoute à la dissolution du sulfate de nickel, 
il se forme un sel triple qui donne, par l'évaporatiou, des 
cristaux verts, en prismes à quatre pans, applatis, terminés 
par des pyramides télraèd.es*. 

E S P . 8. Sulfate de nickel et de potasse. Proust est Je 
premi 'T qui ait décrit ce sel, dont il se servit avec avantage 
comme moyen de séparation du nickel d'avec le cobalt ; sé
parai ion qui fut pendant long-temps , pour les chimistes, l'ob
jet d'une difficulté sur laquelle se porta particulièrement 
leur attention *. Ce sel triple cristallise en prismes rhomhoï-
daux transparens d'une belle couleur émeraude, dans une 
dissolution évaporée de sulfate de nickel, à laquelle on a 
ajouté de la potasse. Il est très-peu soluhle dans l'eau. En le 
dissolvant dans ce liquide et eu le faisant cristalliser à plu
sieurs reprises, le sulfate de cobalt reste dans l'eau mère, 
comme ayant beaucoup moins de tendance à la cristallisation 
que le sel triple de nickel. La saveur du sulfate de nickel 
et 'de potasse est sucrée comme celle du sucre de lait; mais 
elle laisse sur la langue une impression sensible d'acidité 3 . 

Lorsque ce sel est exposé à la chaleur. il perd i \ pour 1 0 0 
d'eau. Il ne contient que i 5 pour 100 d'oxide de nickel*. 
D'après ces données, il est probable que c'est un com-

1 T. ink. , CrelVs Annuls. T ; T ) 6 , 1 , 32 . 

* La maniere la plus cieganIc d'opérer la separation de ees m e ' t a u x 
S e m b l e ¿Mre relie d e Thénard. Apirs avoir precipité, par un eaibo-
nate aicalin , le melange des deux metaux , i! l e traite avec do chlo
rate de c h ; T U X , l . e cobalt est convertí en un peroiule insoluble dans 
l'atnuioiiiarpie , tandi» q u e Je rukrl peut e n c o r e s'y dissnudre. Ka 

rnettant en digestion dans cet alcvli , il N I ? se charge q u e d u nickel. 
On di-gage l'animoruaque par la chateur ; on dissont l'oxide dans 
J'aeiiie nitrúiue, eL on fait C I istaíliser. A n n . de Chim. L. n j . 

3 Proust , J o u r , de Pbys. XL.MI . iGg. 

/ J ; á , , Ann. de Chira. L X , 2 j 4 -
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' L ink , Crell's Armais, 1796, I , 3^. 
a Les précipités cpie Herçman et Schéele annoncent «Hre produits 

lorsqu'on mêle ensemble des dissolutions de nickel et d'arseniate de 
potasse , étaient sans doute de Tarseniate de bismuth; car il y a or
dinairement présence de ce métal dans des dissolutions du nickel 
inupui • 

posé de i atome de sulfate de potasse, de 1 atome de sulfate 
de nickel, et de 6 atomes d'eau, ou, en poids, de 

Sulfate de potasse 4<>,55 
Sulfate de nickel 34 ,56 
Eau 24,89 

1 0 0 , 0 0 

E S P . g. Sulfate de nickel et de fer. On obtient ce sel en 
évaporant un mélange des dissolutions de nitrate de nickel 
et de sulfate de fer, ou bien en dissolvant, à-la-fois, dans 
l'acide sulfuriqne, les oxides de nickel et de fer. Ce sel 
cristallise en tables. Sa couleur est verte ; il s'effleuiït à 
l'air ». 

1 « . A i s c n ù t ç . E S P . 1 o. Arseniate de nickel. L'acide arsenique ne paraît 
pas capable de dissoudre le nickel pur. L'arseniate de ce mé
tal est soluble dans l'eau; et, par conséquent, le nickel n'est 
pas précipité de ses dissolutions, soit par l'acide arsenique, 
soit par les arseniates *. Cet arseniate a une couleur vert-
pomine. En le faisant chauffer dans un tube de verre, il 
perd sa couleur avec son eau, il devient de couleur hvacin-
the et transparent ; chauffé au rouge, il passe au jaune clair et 
reste inaltérable. 

u. Chronwtc. E S P . 11 . Chromate de nickel. L'acide chromique dissout 
le carbonate de nickel en quantité considérable; mais au 
bout de quelques heures , il se sépare de la dissolution claire 
un précipité pulvérulent, qui se redissout dans un excès d'a
cide. Il est probable que ce précipité est un chromate de 
nickel. La dissolution acide donne , par une évaporation 
lente, des cristaux en feuilles de fougère, à l'état de lames 
éliptiques, tronquées sur les deux côtés, qui deviennent plus 

f ientes vers le commencement et la terminaison des côtes de 
a feuille, de manière à lui conserver la ressemblance. Lors

que ces crisiaux sont exposés à une température élevée, l'a
cide est décomposé, et le sel se réduit en une masse noire, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



insoluble dans l'eau, et qui consiste en oxide de chrome, et 
en oxide de nickel *. 

Esp. 1 3 . Srlolybdate de nickel. L'acide molybdique pré
cipite en blanc le nitrate de nickel, pourvu qu'il ne soit pas 
avec excès d'acide nitrique *. 

ESP. i 3 . Acétate de nickel. L'acide acétique dissout le , 3 . Actiaie. 

nickel, et forme avec sou oxide des cristaux rhomboïdaux 
d'un vert très-intense 3 . Il est très-soluble dans l'eau. La dis
solution a une couleur plus foncée que celle des cristaux. 
Lorsqu'il est chauffé, son acide se dégage et il noircit.Il perd, 
lorsqu'on le traite ainsi 62,61 pour 100 de son poids. Il y a un 
dégagement considérable d'acide carbonique et d'hydrogène 
carboné, et il s'échappe un peu d'acide acétique non dé
composé *. 

Esp. 1 4 et 1 5 . Benzoate et succinate de nickel. Les 
benzoate et succinate d'ammoniaque n'occasionnent aucun 
précipité dans le sulfate de nickel; d'où il suit que les ben
zoate et succinate de nickel sont solubles dans l'eau. 

Esp. 16 . Oxalate de nickel. L'acide oxalique, mis en di- ··• 
gestion à chaud sur le nickel, agit sur ce métal, et il se 
dépose une poudre "blanche verdâtre, qui est l'oxalate de 
nickel. Le même précipité a lieu lorsqu'on ajoute de l'acide 
oxalique à la dissolution du nickel dans les acides sulfurique^ 
nitrique ou hydrochlorique. L'oxalate de nickel ne se dis
sout qu'en très-petite proportion dans l'eau. Il est composé, 
suivant Bergman, de deux parties de l'acide et d'une partie 
du métal s . 

Esp. 1 7 . Tartrate de nickel. Il ne s'exerce aucune ac
tion entre l'acide tarfarique et le nickel s . On n'a pas exa
miné le composé que cet acide forme avec l'oxide du mé
tal. Nous ne connaissons pas- davantage aucune des autres 
espèces des sels combustibles de nickel. 

Esp. 18. Sulfate de nickel, de cuivre et de fer. Link 
assure avoir formé ce sel, en mêlant la dissolution du nic
kel dans l'acide nitrique avec du sulfate de cuivre. Ce sel 

" J o h n , Annnls of Philosophy , IV , 4 J ^-
' Haichett , Phil. Trans. 1796. 
3 Bergman , II . 2G8. 
* Chenevis , Ann. de Chim. L X I X , 16 et 2 0 . 
* Bergman. I l , p. 260. 
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Les sels de nickel exigeraient un examen plus rigoureux 
que celui auquel ils ont été jusqu'à présent soumis. Les chi
mistes ont été détournés de les étudier , par la difficulté 
qu'ils ont éprouvée pour se procurer l'oxide de nickel dans 
un état sulfisant de pureté. Le procédé que nous avons dé
crit dans cette section, pour obtenir le sulfate de nickel, of
frira un moyen peu dispendieux de se procurer cet oxide 
suffisamment pur pour des expériences. 

On peut établir la composition des sels de nickel, en les, 
considérant comme des composés de i atome protoxide de 
nickel et de i atome de chacun des acides. Un atome de pro
toxide de nickel pèse 4,370 , et le poids d'un atome de chacun 
des acides a été précédemment indiqné-

Onn'a fait jusqu'à présent aucun usage des sels de nickel. 

S E C T I O N X I V . 

Sels de Cobalt. 

LES sels de cobalt ont attiré l'attention des chimistes, à 
raison de la propriété que certains d'entre eux ont de changer 
de couleur lorsqu'ils sont chauffés, et de pouvoir former ainsi 
Ce qu'on a appelé une encre sympathique. On donne, en gé
néral , cette dénomination à tout liquide avec lequel on peut 
tracer sur le papier des caractères qui , d'abord incolores et 
invisibles, deviennent colorés et se distinguent au moyen de 
certains procédés. On désigne également, par cette qualifi
cation , ceux des liquides dont, par quelques opérations, les 
caractères tracés sur le papier sont susceptibles de changer 
de couleur. Il est probable que les chimistes n'avaient pas 
eu jusqu'à présent l'occasion d'examiner souvent les sels purs 

* Link, Crell's Annals , i;gG, I , 3i 

cristallise, suivant lui, en prismes colorés en bleu, termi
nés par des pyramides tétraèdres. Exposé à l'air, il tombe en 
poussière; mais les expériences de Link auraient besoin d'être 
vérifiées, en les répétant*. 
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1 La dissolution concentrée du cobalt dans l'acide liy Jrocbloriqne 
est d'une couleur verte bleuâtre, tout aussi long-temps qu'elle est 
avec excès d'acide. 

* Lorsque le cobalt, contient de l'acide araenique , ou lorsqu'il est 
dissous dans cet acide, le précipité par les alcalis est d'un brun rou
geàtre. 

3 Proust, Ann. de Chim. X X X V , 54-

* Opusc. II. p. 388 et 2 9 3 . Il contenait de l'acide ar*cniquc, ainsi 
que le manifeste c\ id eminent sa couleur rouge. 

de cobalt ; car plusieurs des antres métaux y adhèrent si 
fortement, qu'il est très-difficile d'obtenir ce métal à l'état 
de pureté parfaite. On peut reconnaître les sels de cobalt aux 
propriétés qu'ils ont, 

1. D'être, pour la plupart, solubles dans l'eau , et de for- c«R«I»R»». 

mer ainsi, au-moins loisqu'ils sont neutres , un liquide de 
Couleur rougeàtre 1 ; 

2 . D'être précipités en bleu, de leurs dissolutions, par les 
alcalis*; 

3. D'être précipités en jaune brunâtre , souvent avec une 
nuance de bleu, par le ferrocyanate de potasse ; 

4· L'hydro-sulfate de potasse donne lieu à un précipité 
noir, qui se redissout par une addition de l'hydro-sulfate en 
excès. L'acide hydro-sulfurique ne précipite point ces dis
solutions 3 ; 

5. L'acide gallique ne leur fait éprouver aucun change
ment ; mais la teinture de noix de galle y produit un pré
cipité blanc jaunâtre ; 

6 . Le cobalt n'est pas précipité, de ses dissolutions dans 
les acides, par le zinc. 

Esp. 1. Nitrate de cobalt. L'acide nitrique attaque le co- •• Kitrate. 

balt à l'aide de la chaleur. La dissolution, de couleur rouge, 
donne, par évaporation , de petits cristaux prismatiques 
rouges. Ces cristaux sont déliquescens à l'air. La chaleur les 
décompose, et ils laissent une poudre d'un rouge foncé. 

E S P . 2. Carbonate de cobalt. Les carbonates d'alcalis ,. CARI) FINALE, 

fixes précipitent les dissolution? de cobalt en une poudre 
bleue rougeàtre ; c'est un carbonate insoluble, contenant, 
suivant Bergman j les o>i25 de son poids d'acide carbo
nique 4 . 
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s Eoraie ESP. 3. Borate de cobalt. L'acide borique n'a point 
d'action sur le cobalt, mais il précipite ce métal de sa dis
solution dans les autres acides , à l'état d'une poudre rou-
geâtre à peine soluble dans l'eau. Au feu, ce borate se fond 
en un verre de couleur bleu foncé'. 

|. phosphate. ESP. 4· Phosphate de cobalt. L'acide phosphorique n'at
taque point le cobalt, mais il produit avec ses oxides, en les 
dissolvant ,une liqueur d'un rouge vineux foncé*. 

s. s u l f a t e . ESP. 5. Sulfate de cobalt. 11 faut que l'acide sulfurique 
soit bouillant pour qu'il puisse exercer quelqu^action sur le 
cobalt. Il se dégage du gaz acide sulfureux, et il reste une 
masse rouge jaunâtre, qui se dissout aisément dans l'eau. 
L'acide sulfurique dissout difficilement le peroxide de cobalt. 
Cette dissolution est toujours rose et accompagnée de bulles, 
que Thénard présume être de gaz oxigène 3 . La dissolution 
donne, par l'évaporation, des petits cristaux en aiguilles, 
consistant en prismes rhomboïdaux , terminés par des som
mets dièdres. Ce sulfate est de couleur rougeâtre ; il exige 
^4 parties d'eau pour se dissoudre, mais il est insoluble dans 
l'alcool*; il ne s'altère point à l'air. Lorsqu'il est exposé à la 
chaleur ,jl perd 4a pour 100 d'eau. Le résidu est coloré en 
rose ,e t opaque. 11 peut être soumis à l'action d'une chaleur 
rouge dans une cornue, sans éprouver de décomposition, 
excepté dans les points où il touche le ve r re 5 . 

Le sulfate de potasse est composé, d'après l'analyse que 
Bucholz en a faite, de 

26 Acide. 
3o Oxide. 
44 Eau. 

100 6 

Si nous le supposons être un composé de 1 atome acide 4 - 1 

• W e n z e l , Verwandtschaft, p . a58. 
a Gren's Handbuch. I I I , 5^8. 
3 Ann. de China. X L I I , 2 1 1 . 
* Gren's Handbuch. I I I , 52-i-
5 Proust , Ann. de Chim. L X , 3 6 0 . 
f Beitrage, I I I , 3o. 
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1 Proust, A r i n . de Chim. L X , 260. 

• Scheele. I , i3S. 

' Pruu&t, Ann. de Chim. L X , 

ATOME protoxide et 7 atomes eau , alors ses parties consti
tuantes seront : 

Acide sulfuriqne 28,57 

Protoxide de cobalt 26,43 

Eau 45,oo 

1 0 0 , 0 0 

Cette espèce se combine aisément avec le sulfate de p o 
tasse ou le sulfate d'ammoniaque, et forme deux espèces de 
sels triples , qui n'ont pas été jusqu'à présent décrits avec 
précision. Le sulfate de potasse et de cobalt cristallise en 
cubes rhomboïdanx. 11 est moins soluble dans l'eau que le 
sulfate de cobalt-, il ne perd à la distillation que 26 pour 
100 d'eau*. 

E S P . 6. Arseniate de cobalt. L'acide arseniqîie, mis en 6. A » e n u t e . 

digestion sur le cobalt, se colore en rouge; mais il ne dissout 
pas complètement le métal. L'acide arsenique ne précipite 
point le cobalt de sa dissolution daus les acides ; mais les 
arseniates alcalins y produisent un précipité d'un beau rouge. 
et ce précipité est l'arseniate de cobalt*. Ce sel se trouve 
natif, quelquefois à l'état d'une belle efflorescence rouge , 
et quelquefois cristallisé en petits prismes à quatre pans ou 
en tables. 

Lorsqu'on chauffe l'arseniate de cobalt dans un tube de 
verre, il devient v io let , mais sans être décomposé et sans 
teindre le verre. Il se dissout dans l'acide nitrique sans effer
vescence. Lorsque sa dissolution dans l'acide hydrochlorique 
est mêlée avec l'acide hydro-snlfurique, elle ne se trouble 
que plus de deux heures après le mélange. La potasse pré
cipite l'oxide bleu de cobalt, et se combine avec l'acide 3 . 

Esp. 7. Antimoniate de cobalt. Ce sel s'obtient en versant 
de l'aptimoniate de potasse dans un sel de cobalt. C'est un 
précipité ronge, qui se contracte par degrés, et prend la 
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forme de grains cristallins; il n'est pas trés-soluble dans l'eau, 
ömvaut Berzelius, ce sel est composé de 

Aeide antimonique , 52 
Oxide de cobalt , i 4 
Eau 33,3 

S 9 i 3 " 

E S P . 8. Antimonite de cobalt. C'est un précipité volu
mineux, de couleur lilas, n'avant aucune apparence de cris
tallisation. Il est assez soluble dans l'eau ; la quantité qu'il en 
contient est de aö pour i o o * . 

g. A e . ' u t o . E S P . g. Acétate de cobalt. La dissolution de l'oxide de 
cobalt dans l'acide acétique a facilement lieu. Elle ne fournit 
point de cristaux, et lorsqu'elle a été évaporée jusqu'à siccité, 
le résidu redevient promptement liquide par la propriété 
qu'il a d'être déliquescent. Cette dissolution, d'un beau 
rouge , lorsqu'elle est froide, devient bleue lorsqu'on la 
chauffe 3 . Elle forme une encre de sympathie. Les caractères 
qu'elle sert à tracer, invisibles à froid, prennent par la cha
leur une couleur bleue*. 

» . O x a l a t e . E S P . i o . Oxalate de cob alt.\l'acide oxalique convertit le 
cobalt en une poudre rouge, qui est l'oxdate de ce métal. Ce 
sel est insoluble dans l'eau, mais il se dissout dans uu excès de 
son acide, et cristallise. L'acide oxalique précipite un Oxalate 
de cobalt de la dissolution de ce métal dans la plupart des 
acides s . 

i i . T a r i r a i t . E S P . i l . Tartrate de cobalt. L'acide tartarique dissout 
l'oxide de cobalt. La dissolution est rouge, et fournit, par 
évaporation, des cristaux 6 . Lorsqu'on verse du tartrate de 
potasse dans les dissolutions de cobalt, il précipite les arse-
niates de fer et de bismuth, s'ils sont présens, entraînant 
avec eux une portion du cobalt. La liqueur donne, par son 
évaporation spontanée , de larges cristaux rhomboïdaux do 
tartrate de potasse et de cobalt. 

_ , „ 

1 Nickolson's Journal. X X X V . 42· 
* W e n z e l , Verwandtschaft., p. 1 5 3 . 
3 Ibid. p. i5o. 
* ïlseman , Crell's Ann. 1^85 . I I , 25. 
5 Bergman I , 270. 
« Gren. III , 128. 
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ESP. 1 2 . L'acide zumique dissout aisément le protoxide de 1 1 . Z L I M & . e . 

cotait. La dissolution est rouge; et par l'évaporation , il se 
dépose des croûtes cristallines. Les cristaux, grenus, ne pa
raissent pas contenir d'eau de cristallisation. Le sel exige 
trente-huit fois son poids d'eau pour se dissoudre à la tem
pérature de 2 0 ° centigrades. Exposé à la chaleur, il ne se 
fond pas, mais il noircit, brûle avec flamme, et laisse un 
oxide de cobalt'. 

Esp. l 3 . Nitrate amm.on.iaco de cobalt, II est bien'connu 
qu'une dissolution de cobalt dans l'acide nitrique, lorsqu'elle 
est sursaturée d'ammoniaque , ne présente aucune apparence 
de précipité. Lorsqu'après avoir évaporé cette dissolution à 
siccité on fait digérer le résidu avec de l'eau , on obtient une 
dissolution de couleur rouge, qui, par une évaporation lente, 
donne des cristaux cubiques réguliers de cette.rnème couleur 
rouge. Ces cristaux sont un sel triple , composé d'acide ni
trique, d'ammoniaque et d'oxide de cobalt. Thénard est le 
premier chimiste qui les ait observés. Leur saveur est uri-
neuse; ils ne s'altèrent point à l'air. Calcinés dans un creuset, 
ils brûlent avec une flamme d'un blanc jaunâtre, comme le 
nitrate d'ammoniaque, et laissent un oxide de cobalt. Leur 
dissolution dans l'eau ne précipite, ni par les alcalis, ni par 
les terres alcalines ; mais eu les faisant bouillir avec de ia 
potasse, il s'en dégage de l'ammoniaque, et l'oxide de cobalt 
se dépose*. 

Les sels de cobalt n'ont été que très-imparfaitement exa
minés, ainsi qu'on en peut juger par l'exposé que nous venons 
de faire de ces sels. Leur composition se détermine aisément 
en les considérant comme des composes de 1 atome de pro
toxide de cobalt, et de 1 atome de chacun des acides. Un 
atome de protoxide de cobalt pèse 4 ^ 2 0 , et le poids des 
acides a été donné précédemment. Les sels de ce métal n'ont 
été appliqués jusqu'à présenta aucun objet d'utilité. 

1 Rraconnot, Ann. rte Chirn. L X X X V I , 89. 
* Thc'nard, Ana. de Chim. X L I I , 2 i 5 . 
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6a2 B E S S E I S . 

S E C T I O N XV. 

Se/s de Manganèse. 

C'EST aux travaux de Bergman et de Schéele, et à leurs 
recb.ercb.es sur l'oxide de manganèse, que nous devons la 
connaissance de tout ce que nous savons, même à présent, 
sur la nature et les propriétés des sels de ce genre. C'est par 
ces savans, et par le docteur John, qui examina aussi avec 
quelqu'attention les sels de manganèse*, que l'oxide de ce 
inétal, l'un des plus impnrtans de tous nos moyens d'opérer, 
fut mis pour la première fois entre les mains des chimistes. 

On peut reconnaître les sels de manganèse aux propriétés 
qui leur sont particulières, et que nous allons indiquer," 
savoir : 

Ciractèrei. i. Ils sont presque tous solubles dans l'eau , et leur dissolu
tion dans ce liquide, traitée avec les alcalis fixes, dépose un 
précipité de couleur blanche ou rougeâfre, qui passe très-
promptement au noir par son exposition à l'air. 

2 . Le ferrocyanate de potasse précipite en blanc les dis
solutions de manganèse. 

3. Avec l'hydro-sulfate de potasse , le précipité est blanc; 
l'acide hydro-sulfurique rend la dissolution blanche, mais 
il n'y produit point de précipité. 

4 · Par l'acide gallique il ne s'y en forme pas non plus. 
5. Le manganèse n'est précipité à l'état métallique de sa 

dissolution par aucun des autres métaux. 
6. Les sels de manganèse ne sont point précipités par les 

succinate ou benzoate d'ammoniaque. 
>. Nitrate. ESP. I . Nitrate de manganèse. Le manganèse se dissout 

dans l'acide nitrique avec effervescence , occasionnée par 
l'émission du deutoxide d'azote. Le carbonate de ce métal se 
dissout facilement aussi dans l'acide nitrique, et sans dévelop
pement d'aucun gaz ; mais cet acide n'a que très-peu d'action 
sur l'oxide noir, ou peroxide, quoique, par une très-longue 
digestion, il finisse par le dissoudre en partie. La dissolution 

* Gehlen's Joucn. fur die Chemie , Pbvsick und Mineralogie 
111,45a. 
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s'opère beaucoup plus promptement si l'on ajoute au mélange 
en digestion , un peu de sucre, de gomme ou de toute autre 
substance semblable-, et il se dégage en même-temps une 
certaine quantité d'acide carbonique. On voit ainsi qu'il faut 
que l'oxide noir ait cédé une portion de son oxigène avant 
que l'acide nitrique puisse le dissoudre. L'acide nitreux agit 
avec beaucoup plus de rapidité sur l'oxide noir, et il est con
verti entièrement en acide nitrique. La dissolution, de quelque 
manière qu'elle ait été opérée , est toujours sans couleur, si 
le manganèse est pur ; d'où l'on peut conclure qu'elle ne 
contient que le protoxide. De sorte qu'on n'a pas jusqu'à 
présent reconnu de combinaison de l'acide nitrique avec le 
manganèse, qui parût être à l'état de pernitrate de ce métal. 

En dissolvant le carbonate de manganèse dans l'acide ni
trique et en évaporant avec précaution, le docte ir John 
obtenait du nitrate de manganèse en cristaux aiguillés. Ils 
étaient blancs, demi-transparens , d'une saveur acerbe et 
anière. Ces cristaux étaient solubles dans l'eau et déliques-
ceos à l'air. Ils se dissolvaient dans l'alcool, et la dissolution 
brûlait avec une flamme colorée en vert*. 

Esp. 1 . Carbonate.de manganèse. Ce carbonate s'obtient1- Cirt-omie. 
aisément en mettant du carbonate de potasse dans une dis
solution de nitrate ou de sulfate de manganèse. Il se préci
pite une poudre blanche qui, en se desséchant, acquiert une 
légère nuance de jaune. Ce sel est insipide et inaltérable à 
l'air. Il ne se dissout pas dans l'eau. Sa composition est de 

Acide carbonique ^7,g3 
Protoxide de manganèse . . . . 62,07 

100,00 

ESP. 3. Silicate de manganèse. Le minéral désigné par 3 . S i l i c i t» 

la dénomination de mine ronge lamelleuse de manganèse , 
paraît être en réalité un silicate de manganèse à-peu-près 
pur. II est d'un rouge rosé ou d'un rouge de chair , à cas
sure lamelleuse. Ce sel est légèrement translucide , et assez 
dur pour Vayer le verre. Sa pesanteur spécifique est de 

* Gehlen's Journ. IV, 43?. 
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6a4 D E S SELS. 

3,5384- H est composé, d'après l'analyse de Berzch'iis, d< 

Oxide de manganèse 5 2,60 
Silice , 3g, 60 
Oxi<)e de fer 1 4,Go 
Chaux i,;3() 
Matière volattbe . 2,7.5 

101,03 ' 

Maintenant, si nous faisons abstraction des petites quan
tités de fer , de chaux et d'eau, les proportions des autres' 
composans se rapprocheront de très-près de celles qui ré
sultent d'une combinaison de 2 atomes de silice avec 1 atome 
d'oxide de manganèse : c'est donc un bisilicate de manganèse. 
Berzelius fait mention d'un silicate de manganèse , distingué 
parmi les minéralogistes sous le nom deswart mangankisel 
( Black manganèse flint). Mais je ne le connais pas 

Esp. 4- Phosphate de manganèse. L'acide phosphorique 
n'agit que faiblement sur le manganèse ou sur ses oxides , 
parce que le sel qui résulte de cette action se dissout diffi
cilement dans l'eau. Mais on peut obtenir le phosphate de 
manganèse sous forme de précipité , en mêlant ensemble la 
dissolution d'un phosphate alcalin avec celle du manganèse 
dans l'un des trois acides minéraux 3 . Ce sel n'a pas été 
jusqu'à présent examiné, 

s. sulfite. ESP. 5. Sulfate de manganèse. L'acide sulfurique agit 
avec beaucoup d'énergie sur le manganèse, même lorsqu'il 
est étendu de deux ou trois fois son poids d'eau, et à l'aide 
de la chaleur. Cet acide dissout aussi avec facilité le pro-
toxide du manganèse ; mais il n'a aucune action sur le 
peroxide , si ce n'est à l'aide de la chaleur. Dans ce cas , il se 
dégage du gaz oxigène en abondance et l'oxide est dissous. 
La même dissolution a lieu sans émission de gaz , lorsqu'on 
ajoute un peu de sucre au mélange; de sorte qu'if existe deux 
combinaisons de l'acide sulfurique avec le manganèse: la pre
mière est celle de l'acide avec le protoxide , c'est le sulfate 
de ce métal; la seconde est la combinaison de l'acide avec 
le peroxide qui constitue le persulfate de manganèse. 

* -AthattuMingar. J , io5. 
3 Ibid. IV, 
5 Scheele. ï , ^ 3 ; Bergman. I I , 2tg. 
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' J o h n , Annals of Philosophy. I I , i83. 
» Hid. I I , 

IL 4* 

1. Protosulfate de manganèse. On obtient faci'emcnt ce 
sel en dissolvant du carbonate de manganèse dans l'aeide sul-
furique. I l cristallise en aiguilles*soyeuses qui ne s'altèrent 
point à l'air. Sa saveur est douceâtre, avec un très-léger 
goût, se rapprochant de celui que manifeste le sulfite de 
zinc, i o o parties d'eau, à la température de S" centigrades, 
dissolvent 3i parties de ce sel, préalablement desséché à la 
température de t>6° centigr. Le docteur John obtint le sul
fate de manganèse en prismes tétraèdres applatis , et en 
rbombes. J'en ai vu aussi en lames très-larges entremêlées 
les unes avec les autres. La pesanteur spécifique de ces cris
taux est de i,83.4- I ' s s o n t insolubles dans l'alcool *. 

Le sulfate de manganèse n'est point précipité par l'oxalate 
de potasse , le borate de soude , ni par l'acide tartarique. Il 
est composé, suivant John , de 

Acide sulfurique 33,66 
Protoxide de manganèse. . . 3 i 
Eau . . . i 35 ,34 

100,00 * 
Si nous le supposons formé de î atome acide, t 

atome protoxide et 5 atomes eau , sa composition doit 
être 

Acide sulfurique. . t . .'. 33,o5 
Protoxide 2 9 , 75 
Eau. 37,20 

100,00 
O r , ces nombres se rapportent d'assez piès à ceux de 

John, pour en faire conclure que la composition du sel est 
rigoureusement établie. 

2. Persulfatc de manganèse. On peut former ce sel en 
distillant de l'acide sulfurique sur le peroxide de manganèse-, 
et en lavant le résidu avec de l'eau, on obtient une liqueur 
rouge ou plutôt violette , qui tient en dissolution le persulfate 
de manganèse. Cette dissolution , qui cristallise difficile
ment , se prend en une gelée. Les cristaux qui s'y trouvent 
môles eri très-petit nombre, sont mous et n'ont que peu de 
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permanence. La dissolution étant évaporée à siccité, elle 
fournit des croûtes salines, minces, colorées en rouge, qui 
se précipitent successivement de la surface, et qui sont dif
ficilement déliquescentes. Ce sel est trèssoluble dans l'eau , 
et les alcalis en précipitent le manganèse à l'état d'un oxide 
rouge qui noircit promptement à l'air 

L'acide si.lfureux dissout facilement le peroxide de man
ganèse , avec lequel il forme , ainsi que Scliéele s'en est 
assuré, un sulfate de ce métal ". Il est évident que dans 
ce cas , l'acide sulfureux enlève au manganèse une portion 
de son oxigôue, et devient alors acide sulfurique ; taudis que 
par la perte de cette portion de son oxigène, le peroxide 
est converti en protoxide. L'état de permanence du sulfate 
de manganèse, ainsi produit par l'action de l'acide sulfureux 
sur les oxides de ce métal, n'a pas été constaté.. 

Haussman a dernièrement proposé l'emploi du sulfate de 
manganèse , pour f o r m e r une couleur à marquer les toiles, 
qui ne soit pas susceptible de s ' e f facer , et qui puisse résis
ter à l'action du chlore. Après avoir dissous ce sulfate dans 
l'eau, on épaissit là dissolution jusqu'à consistance conve
nable , en y ajoutant de la gomme et une matière colorante 
végétale; on l'applique ainsi sur la toile , qu'on passe alors 
dans une lessivealcaline,dont l'effet est d'y précipiter l'oxide 
de manganèse. La Couleur de cet oxide d e v i e n t d'un brun 
jaunâtre par l'action du chlore K 

Anenii te . Esp. 6. Arseniate de manganèse. L'acide arsenique dis
sout avec facilité le protoxide de manganèse. La dissolution, 
lorsqu'elle approche de son t e r m e de saturation , s'épaissit, 
avec de petits cristaux, qui s'en séparent. Ces cristaux 
sont l'arscniate de manganèse*On les précipite, par un arse-
niate alcalin, de la dissolution du manganèse d a n s un acide. 
Chauffés , ils ne se fondent point, et l'arsenic ne se sublime 
que lorsqu'ils s o n t mêlés avec du charbon +. 

L'arseuiate de manganèse est insoluble , à moins qu'il ne 
soit avec excès d'acide. L'acide sulfurique le dissout, et on 
obtient des cristaux qui constituent un sel triple 5 . 

* Bergman. I I , a i5 , 
" Sc.hérie. I-, ^â. -
• A u n . de China. L U I , 2 0 8 . 
* Scheele. I , ,88. 
Í John , Gclilen's Journ, IV, 443. 
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' Bcrzelius , Nicholson's Journ. X X X V , 
> John , Gehlcn's Journ. X X X V , 44'· 
» Ibid. p. 442. 
f Ibid. p. 440. 

EsP. 7. Ântimoniate de manganèse. Ce sel est une poudre C i n e M w u 

blanche , qui ne s'altère point à l'air. Elle est très-peu solublé 
dans l'eau. Chauffée, elle donne de l 'eau, et devient giise. 
Lorsque la chaleur est poussée à-peu-prês jusqu'au rouge , 
il y a combustion, et le sel redevient blanc *. 

ESP. 8. Chromate de manganèse. L'actioù de l'acide chro-
mique sur le manganèse est très-lente ; mais cet acide dissout 
le carbonate avec effervescence. La dissolution est d'un brun 
chafain ; elle a une saveur âpre et métallique. Ce sel ne cri
stallise point. Par l'évaporation de la dissolution , le manga
nèse se dépose avec une portion de l'acide chromique à l'état 
d'une poudre noire ' . 

EST'. 9. Tungstate de manganèse. En mettant de l'acide 9. Tuo£JUT«. 

tungstique et de l'eau bouillante sur du manganèse réduit en 
poudre , ce métal est converti en une poudre blanche, 
comme cela a lieu également avec le carbonate de manganèse. 
On peut obtenir le tungstate de manganèse , en versant du 
tungstate de potasse dans une dissolution de manganèse. C'est 
une poudre blanche , insipide , insoluble dans teau et inal
térable à l'air. Ce sel étant chauffé , devient jaune , il passe 
ensuite au brun ; mais il ne se fond pas 1 . 

Esp. 10. Acétate de manganèse. L'acide acétique dissout ¡0. A c é i a i e . -

très-lentement le manganèse et son Carbonate. La dissolution 
cristallise aisément en tables- rbomboïdales. Les cristaux sont 
rougeâtres, transparens, et ils ne s'altèrent point à 1 air. Leur 
saveur est astringente et métallique. Ils se dissolvent dans 
trois fois et demie leur poids d'eau froide. Ils sont également 
solubles dans l'alcool. Ils se composent, suivant le docteur 
John, de 3o oxide , et 70 acide et eau *. Si nous supposons 
le sel formé de 1 atome acide, 1 atome protoxide , et 4 
atomes eau, ses parties constituantes seront alors de 

Acide acétique 41,46-
Protoxide de manganèse. . 29,33 
Eau 2 9 . 2 1 

100,00 
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.Bemoit". ESP. i l . Benzoate de manganèse. L'acide benzoïque dis
sout lentement le manganèseet son carbonate. La dissolution 
donne des cristaux Uns prismatiques, incolores, transparens, 
qui ne s'altèrent point à l'air. Leur saveur est douceâtre et 
astring 'nte , en laissant un goût d'amertume. Ils exigent, à la 
température de 19" centigrades , 20 fois leur poids d'eau 
pour se dissoudre. Ils sont solubles aussi dans l'alcool. A la 
disnllation,ils donnent très-peu d'eau , mais une assez grande 
quantité d'huile. Ces cristaux consistent , suivant le docteur 
John, en 24 oxide et 76 acide et eau En les considérant 
comme étant formés de 1 atome acide-1- 1 atome protoxide, 
les parties constituantes doivent être 

Acide benzoïque 76192 
Protoxide de manganèse 23,08 

100,00 

Tl semble donc résulter de l'analyse de John , que le ben
zoate de manganèse ne contient point d'eau de cristallisa
tion. 

Sveolnai». ESP. 12 . Succinate de manganèse. L'acide succinique 
dissout très-facilement le manganèse et son carbonate. La 
dissolution, de couleur rougeàtre, donne par l'évaporation 
des cristaux, qui sont quelquefois en prismes à 4 pans, quel
quefois eu tables à 4 face» , et d'autres lois en octaèdres 
composés de deux pyramides à 4 faces, appliquées base à 
base..Ces cristaux sont transparens-, ils paraissent incolores, 
lorsqu'ils sont vus isolément; mais lorsqu'ils sont placés eu 
nombre au-dessus les uns des autres, ils prennent une cou
leur rosée. Chauffés , ils deviennent blancs , opaques , et 
avant l'apparence de la porcelaine. Ces cristaux sont inso
lubles dans l'alcool. A la température de iy° centigrades , ils 
exigent dix fois leur poids d'eau pour se dissoudre. A la dis-
tillalion , ils donnent de l'eau, une huile brune , et un gaz 
inflammable.. Ils sont composés , suivant le docteur John, 
de ¿ 0 , 2 7 protoxide de manganèse , et 69,73 acide et eau °. 

• Gehlen's Jonrn. X X X V , p . 438. 
' ibld. p. 439. 
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i Bergman. I , 272; et I I , 219. ' ILid. p . 3 2 0 . 

En supposant ce sel formé de i atome acide , et i atome 
protoxide j sa composition doit être de 

Aride succinique 58 ,1 3 
Protoxide de manganèse 41,87 

1 0 0 , 0 0 

Si nous comparons ces nombres avec le résultat de l'ana
lyse de John, il est évident que les cristaux de succinate de 
manganèse consistent dans i atome acide , i atome de pro
toxide , et 4 atomes d'eau. 

ESP. i 3 . L'acide oxalique attaque le manganèse,et son per- i l OxsUu. 

oxide s'y dissout avec efl'ervescence. La dissolution, lorsqu'elle 
est saturée, dépose l'oxalate de manganèse sous la forme d'une 
poudre blanche. L'acide oxalique précipite la même poudre 
de la dissolution du manganèse dans les acides sulfurique , 
nitrique ou hydrocblorique *. 

ESP. i4- Ta.rtra.te. La dissolution à froid du peroxide de >4. T » r i i » t c . 

manganèse dans l'acide tartarique, est de couleur noirâtre. A 
chaud , l'action de cet acide est accompagnée d'effervescence 
due à la décomposition d'une partie de l'oxide, ainsi qu'au 
dégagement de gaz acide carbonique, et la dissolution de
vient incolore. 

ESP. ifi. Citrate, L'acide citrique se comporte avec le p e r - 1 5 . citnt.. 
oxide de manganèse exactement de la même manière que 
l'acide tartarique *. 

ESP. 16. Tartrate de potasse et de manganèse. Lorsqu'on 
mêle du tartrate de potasse avec une dissolution de manga
nèse , ce mélange ne produit immédiatement aucun change
ment; mais si on l'abandonne à lui même , il s'y dépose peu-
à-peu Un grand nombre de petits cristaux prismatiques, d'un 
brun rougcâtre,qui consistent dans une combinaison du tartrate 
de potasse avec l'oxide de manganèse. Ces cristaux sont 
peu solubles dans l'eau. La chaleur les décompose en détrui
sant l'acide. Richter indiqua la formation de ce sel comme 
un des meilleurs moyens de se procurer un oxide de man
ganèse à l'état de pureté ; mais le succinate de potasse rem
plit mieux cet objet en opérant la séparation du fer, le seul 
des métaux qui accompagne le plus ordinairement le man
ganèse. 
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S E C T I O N X V I . 

iSeZs de cërium. 

Tous les faits actuellement connus sur la nature et les pro
priétés des sels de ce genre , sont principalement le résultat 
des travaux sur ce métal de Klaproth, Ilisinger, Berzelius et 
Vauquelin. On reconnaît ces sels aux caractères suivans : 

1. Ils sont,ou blancs ou colorés en jaune , suivant l'état 
d'oxidation de l'oxide. 

2 . Leurs dissolutions dans l'eau ont une saveur sucrée. 
3. L'hydro-sulfate de potasse n'y produit qu'un précipité 

blanc, qui consiste dans l'oxide de cérium. L'acide hydro-sul-
furique ne les précipite point. 

4- Le ferrocyanate de potasse y occasionne un précipité 
blanc laiteux, qui se dissout dans les acides nitrique et hy-
drochlorique. 

5. Ces dissolutions ne sont point précipitées par l'acide 
gallique, ni par 1 infusion de noix de galle. 

6. L'oxalate d'ammoniaque y produit un précipité blanc, 
soluble dans les acides nitrique et hydrochlorique. 

7 . L'arseniate de potasse , versé dans les dissolutions 
des sels de cérium , les précipite eu blanc. Le tartrate de 
potasse ne les trouble point. 

E S P . 1. Nitrate de cérium. L'acide nitrique s'unit à l'un 
et à l'autre des oxides de cérium. 11 se combine pins facile
ment avec le protoxide , et spécialement lorsque cet oxide 
est à l'état d'un carbonate. La dissolution est incolore ; ella 
cristallise difficilement et retient un excès d'acide. Sa saveur 
est austère et sucrée. 

L'action de l'acide nitrique sur le peroxide est très-faible 
à froid ; mais à l'aide de la çlialeur, elle en produit prump-
tement la dissolution. La liqueur est de couleur jaune ; elle 
donne , lorsqu'elle contient un excès d'acide , de petits cri
staux blancs qui sont déliquescens à l'air. La dissolution sa
turée ne; cristallise pas. 

Les nitrate et pernitrate de cérium sont, l'un et l'autre , 
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solubles dans l'alcool. Ils sont décomposés par la chaleur , 
en laissant un oxide coloré en rouge ' . 

E S P . a. Carbonate de ce'rium. L'acide carbonique se com-«. c«rbemi«, 

bine aisément avec le protoxide de cérium. Le moyen le plus 
facile d'obtenir le carbonate de ce métal consiste a précipiter, 
par un carbonate alcalin, le protoxide de cérium de sa dis
solution. Le précipité est grenu, d'un blanc argenté, et inso
luble dans l'eau acidulée avec l'acide carbonique. Suivant Kla-
prolh, le carbonate de cérium est composé de 

a3 Acide. 
65 Oxide. 
I-2 Eau. 

1 0 0 

On peut aussi préparer ce sel en faisant passer un courant 
de gaz acide carbonique dans l'eau , tenant l'oxide de cérium 
en suspension; et en effet, l'avidité de cet oxide pour l'a
cide carbonique est telle qu'il l'enlève même à l'air atmo
sphérique ». 

E S P . 3 . Phosp"hate de cérium. Lorsqu'on met en digestion 
dans l'eau un mélange d'oxide de cérium et d'acide phospho-
rique, ou obtient, sous la forme d'une poudre blanche inso
luble, un phosphate de cérium. La même poudre est préci
pitée par le phosphate de soude des dissolutions du métal. 
Les acides nitrique et hydrochlorique dissolvent le phosphate 
de cérium 3 . 

E S P . 4 - Sulfate de cérium. L'acide sulfurique attaque dif
ficilement le peroxide, ou oxide rouge, de cérium. On parvient 4· suifn,. 
cependant à en opérer complètement la dissolution dans cet 
acide étendu d'eau, en le tenant pendant assez long-temps 
en digestion avec l'oxide. La dissolution est de couleur orangé. 
Elle donne, par l'évaporation, de petits cristaux octaèdres 
et aiguillés de persulfate de cérium, en partie jaune citron et 
en partie orangé. Le sel, ainsi obtenu, n'est soluble dans l'eau 
qu'à la faveur d'un excès d'acide. Sa saveur est alors acide et 
sucrée. Lorsque ces cristaux sont exposés à l'air, ils se ré
duisent promptement en une poussière jaune. 

1 Hisinger et Berzelius , Gehlen's Jouro. II , 4OQ. Vauqnel in , A n n . 
deC'him. LIV, 5 i . 

» K l a p r u l h , HiMi iger , l î erze l ius et Vaucjuelia. 
9 KlaprotU, Hisinger et Berzeljus. 
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L'acide sulfurique se combine très-aisément avec le pro-
toxide de cérium, et spécialement lorsqu'il est à l'état de car
bonate. La dissolution est sans couleur; ellr> a une saveur 
sucrée, et donne facilement dis cristaux de sulfate de cérium. 
En traitant le persulfate de cerium avec l'acide hydrochlori-
que, il y a dégagement de chlore, le sel perd sa couleur et 
se convertit eu sulfate de cérium. Une chaleur médiocre en 
sépare également l'oxigène, et le même changement est pro
duit r . 

ESP. 5. Sulfate de potasse et de cérium La décomposition, 
par la potasse, du sur-sulfate ou du sur-persulfate de cérium, 
donne naissance h un sel triple qui se dépose. Avec le sur
sulfate ce sel est blanc, il est jaune lorsque c'est le sur-per
sulfate qu'on a employé. Ce sel triple se fond lorsqu'il est 
chauffé. L'acide nitrique le dissout et le décompose. Le 
même sel triple est précipité par fhydrochlorate de cérium, 
d'une dissolution de sulfate de potasse 2 . 

ESP. 6. Suif te de cérium. L'acide sulfureux forme avec 
le peroxide de cérium, qu'il dissout, une-liqueur dont on 
obtient, par evaporation, des cristaux de couleur améthyste 
pâle 3 . 

t. A R T E N T A T E . ESP. y. Arséniate de cérium. L'acide arscnique ne pré
cipite point l'h\ drochlorate de cérium. Etant mis en digestion 
avec l'oxide de ce métal, il se produit un composé qui n'est 
rendu soluble que par une addition d'acide en excès. La dis
solution ne cristallise pas ; elle dépose, par l'évaporation, 
un arséniate insoluble, et le résidu se dessèche en une masse 
gélatineuse incolore 

ESP. 8- JMolybdate de cérium. Le molybdate d'ammonia
que ne précipite point les sursels de cérium; mais il décom
pose les dissolutions neutres, et le molybdate de cérium est 
précipité en un sel blanc insoluble dans les acides 5 . 

s As ia t e . ESP. Q. Acétate de cérium. L'oxide de cérium nouvelle
ment précipité par des alcalis , se dissout avec facilité dans 
l'acide acétique. La dissolution , lorsqu'elle est saturée, a une 
saveur sucrée. Elle donne, par l'évaporation, de petits cris-

* Klaproth , Hisinger, "Rerzelius et Vauquelin. 
* Jiisinger et Berzelius , Grhleu's Jaurn. I I , ^ i 3 . 
1 Klaprulti, GehleiTs Jonrn. I I , J i ' 2 . 
* Hisinger et Berzelius , Gelilerj's Journ. I I , 4 1 3 
.? Ibid. 
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taux grenus, aisément solubles dans l'eau et très-peu dans 
l'alcool. Ils ne s'allèrent point à l'air ' . 

ESP. i o . Bcnzoate de cerium. L'acide benzoïque n e pré
cipite point l'hydrocblorate de cerium; mais lorsqu'on m e t 
cet acide eu digestion sur l'oxide de cérium nouvellement 
précipité, la dissolution a lieu. Ce liquide donne d'abord , 
par le refroidissement, des cristaux d'acide benzoique, et le 
benzoate de cérium se précipite ensuite à l'état d'une poudre 
blanche insoluble *. 

ESP. i l . Succinate de cérium. Si l'on verse quelques n . S u c c m a w 

gouttes d'une dissolution de succinate d'ammoniaque dans 
une dissolution d hydrochlorate ou de nitrate de cerium , i l 
6e forme un précipité qui disparaît aussitôt. En ajoutant une 
nouvelle quantité de succinate d'ammoniaque, l e succinate de 
cérium est séparé à l'état d'une poudre blanche. Ce sel n'est 
pas entièrement insoluble dans l'eau', qui en retient encore 
une petite portion. Le succinate d'ammoniaque n'enlève point 
le cérium a l'acide acétique , ce qui fournit un moyen facile 
de séparer le f e r du cérium avec lequel il est souvent 
mêlé 3 . 

Esp. l a . Oxalate de cérium Le cérium est précipité de 
ses dissolutions par I acide oxalique et par 1 oxalate d'ammo
niaque.Avec le peroxide, le précipité est rouge; avec le pro
toxide il est blanc. Il ne se redissout pas dans un excès d'a
cide; mais l'ammoniaque en opère facilement la dissolution 
qui prend une couleur jaune *. 

ESP. I 3 . Tartrate de cerium. L'acide tartarique m i S ] 3 . Tartrate, 

en digestion sur de l'oxide de cérium récemment précipité , 
forme, avec cet oxide, un sel qui se dissout aisément dans 
l'eau, à raison de l'excès d'acide qu'il contient. En étendant 
cette dissolution d'eau en grande quantité, le tartrate de cé
rium se précipite sous la forme de flocons blancs insolubles. 
L'acide tartarique ne précipite point les dissolutions de sul
fate, nitrate ou hydrochloratc de cérium ; mais avec le tar
trate de potasse, qui décompose ces sels, elles déposent le 
tartrate de cérium en une poudre blanche. Ce sel est léger, 

• Hisinger et Benel ius , Gehlen's Joura. I I , 4'4' 
' Ibul. p. /} 1 3-
5 Ibid. p. 414. 
* Ibid. p. 4^3. 
? Hisiugor et Bene l ius , Yjuqnelin % 
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S E C T I O N X V I I . 

Sels d'Urane. 

LES sels de ce genre n'ont encore été examinés que par 
Klaproth, Richter et Bucholz. Ce dernier chimiste a publié 
une description très-détaillée des sulfate et nitrate d'urane. 

Les sels d'urane se distinguent parles propriétés suivantes, 
tjiracièrcs. i . Ils sont, pour la plupart, solubles dans l'eau, qu'ils co

lorent en jaune. 
2 . Les alcalis caustiques précipitent ces dissolutions en 

jaune et les carbonates alcalins en blanc. Ces précipités sont 
solubles dans un excès d'alcali. 

¿5. Avec le ferrocyanate de potasse, le précipité, de cou
leur rouge brunâtre , ne se présente point sous la forme de 
flocons comme avec le ferrocyanate de cuivre. 

4· L'hydrosulfate de potasse produit, dans les dissolu
tions des sels d'urane, un précipité jaune brunâtre. 

5. Par l'infusion de noix de galle le précipité est de couleur 
chocolat. 

6. Il n'y a aucun précipité produit par le zinc, le fer ou 
l'étain 5 . 

u urae. Esp. \. Nitrate d'urane. L'uraue se dissout aisément dans 
l'acide nitrique et avec dégagement de deutoxide d'azote; la 
dissolution est d'une couleur jaunâtre 4 . Cet acide dissoutplus 

1 Hisinger et Berzelius , Vaufiucliti. 
* Hisinger et Iîer*elius , Gehîen's Journ. II , 113 . 
• KJaproth , CreJ] s Annais. I , i3o. Eng. Trans. Uiehter's Nevera 

Gegenstände. Gren's Handbuck. I I I , 74 1 -
* Bucholz, Gehlen's Jour. IV , 36. 

doux au toucher, sans saveur et insoluble dans l'eau. Il se 
dissout dans les acides nitrique, hydroehlorique et sulfuri-
que , ainsi que dans les alcalis caustiques *. 

Esp. iq.. Citrate de cérium. L'hydrochlorate de cérium 
«'est pas précipité par l'acide citrique; mais par la diges
tion de cet acide sur l'oxide nouvellement précipité, il se 
forme un composé insoluble, qui devient susceptible de se 
dissoudre par un excès d'acide. La dissolution ne cristallise 
pas. L'alcool prive le citrate de cérium de son eau et d'une 
partie de son acide, mais il ne le dissout pas V 
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facilement encore l'oxide du métal auquel il s'unit, suivant 
les expériences de Bucholz *, en deux proportions, d'où ré
sultent un nitrate et un sous-nitrate d'urane. 

i. Nitrate. Klaproth a fait voir que la meilleure manière 
de préparer ce sel, consiste à dissoudre t'oxide d'urane dans 
l'acide nitrique et à faire cristalliser la dissolution. Elle donne 
des cristaux, lorsqu'étant saturée à-chaud, elle est brusquement 
refroidie ; mais on ne les obtient réguliers que par son évapo-
ration à une douce chaleur. La cristallisation réussit le mieux 
lorsque la dissolution est avec UH léger excès d'acide *, et 
les cristaux varient un peu en couleur selon la manière dont 
la cristallisation a eu heu. Lorsque la dissolution est complè
tement saturée de l'oxide, les cristaux sont d'un jaune citron 
avec une teinte verdàtre sur les bords; mais, lorsqu'il y a 
excès d'acide, leur couleur est entièrement verdàtre. Les 
cristaux sont des tables souvent hexagones ; maisavec despré
cautions 3 on peut les avoir en larges primes rectangulaires, à 
quatre pans applatis 3 . 

Ces cristaux se dissolvent avec une extrême facilité dansfropt^"!». 
l'eau. g3 parties de ce liquide p e u v e D t dissoudre, à la tem
pérature ordinaire d-e l'atmosphère, 2 0 0 parties de nitrate 
d'urane. Ce liquide bouillant les dissout en toute proportion, 
parce qu'à cette température l'eau de cristallisation suffit 
pour maintenir le sel à l'état de dissolution. Le nitrate d'u
rane est encore plus soluble dansl'alcool pur. Une partie de ce 
liquide peut se charger de trois parties un tiers de ce sel. La 
dissolution est de couleur jaune et en consistance de sirop. 
L'alcool bouillant le dissout en toutes quantités; mais à mesure 
que la dissolution refroidit, une portion du sel se précipite; 
elle donne, par l'évaporation, des cristaux réguliers de nitrate 
d'urane. Si on laisse cette dissolution exposée, pendant long
temps , à une température d'environ 4^° centig., le sel est 
en partie décomposé; il se dépose une poudre jaune dont 
une portion est l'oxide d 'urane, et une portion le même oxide 
uni vraisemblablement à un a c i d e végétal. En distillant, à une 
chaleur très-modérée, unmélangede quatre parties de nitrate 
d'urane et d'une partie d'alcool, la première portion qui passe 

• Bucholz, Gelilcn's Journ. IV , 158. 
* lbid. p. J / f î . 
' ibid. p. 1 j6. 
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a une odeur, d'éther nitrique, et la seconde contient de l'a
cide acétique *. 

L'élhcr sulfurîqne dissout environ les o,25 de son poids 
de ce sel. La dissolution, de couleur jaune citron, passe an 
vert par son exposition de quelques instans aux rayons so
laires ; e t , au bout de quelques heures, il s'y dépose une 
portion aqueuse , de couleur verte , qui contient de l'urane. 
L'élher acquiert l'odeur d'élher nitrique, et il se précipite de 
l'oxide noir d'urane*. 

Le nitrate d'urane , exposé à l'air à la température d'en
viron 38° ceutigr., y tombe très-promptement en une pous
sière blanche; mais dans un air froid et humide, il se résout 
très rapidement en liqueur 3 . 

Chauffé, il se fond dans son eau de cristallisation , qui se 
diss pe peu à-pen , en entraînant avec elle une portion de 
l'acide. Si l'on augmente ta chaleur, il se dégage du deuto-
xide d'azote, et à la (in une portion de gaz oxigène. Par ce 
moyen, on sépare, non-seulement la totalité de l'eau et de 
l'acide, mais on enlève encore au métal une portion considé
rable de son oxigène +. 

Il résulte des expériences de Bucholz, que le nitrate d'ui 
CompDsihcn. , ' ' l 

rane est compose de 
Gi Oxide. 
2o Ai ide. 
i4 Lau, 

i oo 5 

2. Sous-nitrate. Lorsqu'on chauffe le nitrate d'uranc jus-, 
qu'à ce que sa couleur soit devenue d'un jaune orangé, il ne 
se dissqut pas complètement dans l'eau; il reste une poudre 
jaune citron. Une portion de la même poudre se précipite 
également delà dissolution avant qu'elle soit amenée au point 
de cristalliser. Ce'te poudre, insoluble dans l'eau, est, ainsi 

i . sulfate, que Bucholz l'a fait voir, un sous-nitrate d'urane 6 . 
Esp. a. Sulfate d'urane. L'acide sulfurique, concentré 0'\ 

étendu, n'a que peu d'action sur l'urane à l'état métallique7.. 
' BuchnU, Genlen's Juuru, IV, i 5 i . 
5 Ibid. p . i5C. 
3 Ibid- p. i5o. 
4 I b i d . p. i 9̂. 
s / b l d . p. i{8. 
6 I b i d p. if.8. 

7 Ibid. p. 36, 
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S E L S D ' U R A W E . 6 3 7 

En faisant bouillir l'oxide d'urane, obtenu du nitrate de ce 
métal par la chaleur , avec une suffisante quantité d'acide 
snlfurique étendu, et en abandonnant la dissolution à elle-
même dans un lieu chaud, Bucholz en obtint des cristaux 
aiguillés de sulfate d'urane. Comme ces cristaux contenaient 
un excès d'acide, quoique la dissolution de l'oxide n'eût pas 
été complètement opérée, Bucholz , après les avoir redissous 
dans l'eau, ajouta un peu d'acide nitrique à la liqueur, qu'il 
fit bouillir , jusqu'à siccité, sur une nouvelle portion d'oxide 
d'urane. La masse fut de nouveau dissoute dans l'eau ; et la 
liqueur filtrée abandonnée à elle-même. Au bout de quelques 
mois, il s'y était déposé de très-petits cristaux prismatiques; 
et en continuant alors l'évaporation, on en obtint quelques-
uns en tables. 

La couleur de ces cristaux est le jaune citron; ils se dis
solvent dans les 0 , 625 de leur poids d'eau froide, et dans 
les o,45o de ce liquide bouillant. La dissolution de con
sistance de sirop, donne peu-à-peu, par son évaporation 
spontanée, des cristaux réguliers. Ces cristaux se dissolvent 
dans l'alcool pur, dans la proportion des 0 , 0 / 1 de leur poids, 
à la température ordinaire, et des o,o5, à celle de lebul-
lition. Par son exposition au soleil, la couleur de la disso
lution , d'abord d'un jaune clair , devient verte , et l'oxide s'y 
précipite peu-à-peu en totalité, en entraînant avec lui une 
portion d'acide sulfurique ; elle exhale, en même-temps, 
d'une manière sensible, l'odeur d'éther. 

Le sulfate d'urane cristallisé, chauffé au rouge, diminue 
des 0 , 1 4 de son poids; chauffé au blanc , il perd la totalité 
de son eau et de son acide. Le résidu, dont le poids s'élève 
aux 0,43 de celui primitif du sel, est une poudre noire 
grisâtre , consistant dans l'oxide pur d'uranj. 

D'après les expériences de Bucholz, à qui nous sommes 
redevables de la connaissance de tous les faits que nous 
venons d'énoncer, la composition du sulfate d'urane est de 

18 Acide. 
70 Oxide. 
1 2 Eau. 

joo * 

+ Gehlen's Journ. IV, 134 . 
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Surplus des espèces. 

bosphate ^ S P ' 3. L'action de l'acide phosphorique sur l'oxide d'urane, 
produit des flocons blancs jaunâtres, qui se dissolvent très-
difficilement dans Feau. On peut précipiter, par l'acide 
phosphorique , le phosphate durane d'une dissolution d'acé
tate d'urane". 

E S P . 4 - On obtient Farseniatc d'urane, à l'état d'une poudre 
' blanche jaunâtre, en précipitant la dissolution de nitrate 

d'urane par un arseniate alcalin. 
E S P . 5 et 6. On peut former de la même manière les rungs-

tate et molybdate d'urane. Le premier de ces sels est uue 
poudre blanche brunâtre insoluble dans l'eau; et le second, 
également de forme pulvérulente, et de couleur jaune blan
châtre, ne s'y dissout que difficilement. 

Acquit. E S P . j . En faisant digérer de l'acide acétique concentré sur de 
l'oxide d'urane, il le dissout, et on obtient de beaux cristaux 
jaunes, en prismes à quatre pans, longs, déliés, transparens, 
terminés par des pyramides tétraèdres. Eu chauffant, par de
grés i, ces cristaux, l'acide est décomposé et séparé; mais 
l'oxidfe qui reste , conserve la forme des cristaux · . 

E S P . 8. L'union del'acide Cartariqueavec l'oxide d'uranepro-
" r * duit un sel qui se dissout à peine dans l'eau. 

Richter parvint aussi à se procurer les borate, oxalate, 
citrate, malate, benzoate , succinate et sébate d'urane; mais 
les propriétés de ces sels n'ont pas été décrites. 

S E C T I O N X V I I I . 

Se h de zinc. 

L E zinc, à raison de sa grande affinité pour l'oxigène, est 
attaqué avec force par presque tofts les acides. Les sels de ce 
métal sont donc tres-faciles à obtenir ; et comme le métal ne 
forme qu'un oxide, ces sels ne sont pas susceptibles de 
changer d'état, comme ceux de fer et d'étain. On peut les 
reconnaître aux propriétés qui suivent. 

» Klaproth, Crell's Ann. I , i35. Engl. Tran*. 
' ibid. 
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* Hassenfratz , Ann, tic Chim. XXYIII , 12. 
* rourcroy. V, 3 8 2 . 
*' Bergman. 1 , 3 5 . 

1. Ils sont pour la plupart solubles dans Feau , et la dis- cir»ctè«*>. 
solution reste incolore et transparente. 

2. Le ferrocyanate de polasse versé dans ces dissolutions, 
y occasionne un précipité blanc. 

3. Ces sels sont également précipités en blanc de leurs dis
solutions par l'bydro-sulfate de potasse et par l'acide liydro-
sulfurique. 

4· Il ne se forme aucun précipité dans ces dissolutions par 
l'acide gallique et l'infusion de noix de galle. 

5. Les alcalis produisent un précipité blanc, qui se dissout 
facilement dans les acides, sdlfurique ou hydrochlorique. 

6. Le zinc n'est précipité à l'état métallique par aucun des 
autres métaux. 

7. Les sulfocyanate et hydriodate de potasse précipitent 
en blanc la dissolution d'un sel de zinc. 

Esp. a. Nitrate de zinc. L'acide nitrique agit avec une si « Nitrate, 

prodigieuse énergie sur le zinc, qu'on a annoncé qu'il peut 
l'enilammer. Quoique pour modérer cette action de l'acide, il 
soit nécessaire de ne l'employer que très-étendu, il.se produit 
cependant encore une chaleur considérableavec une vive effer
vescence qu'occasionne le dégagement de protoxide d'azote. 

La dissolution, transparente et incolore, est très-caus
tique ; elle donne, par l'évaporation, des cristaux en prismes 
tétraèdres comprimés et striés , terminés par des pyramides 
à quatre faces. La pesanteur spécifique de ces cristaux est 
de 2,096 *. Ils? attirent l'humidité de l'air ; ils sont solubles 
dans l'eau et dans l'alcool. Chauffés, ils se fondent ; mis sur 
les charbons ardens, ils détonent avec émission d'une flamme 
rouge. À la distillation, ils exhalent des vapeurs rouges d'a
cide uitreux, et prennent la forme gélatineuse. Ils sont com
plètement décomposés par une forte chaleur, qui en dégage 
du deutoxide d'azote et du gaz oxigène*. 

ESP. 2 . Carbonate de zinc. En tenant renfermé dans un a. ca-boint*. 
vaisseau, de l'acide carbonique liquide avec du ziilc, ou son 
oxide réduit en poudre fine, il s'en dissout une portion con
sidérable. En exposant cette dissolution à l'air, elle s'y re
couvre peu-à-peu d'une pellicule irisée d'oxide de zinc 5 . On 
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1 Opuse. TI, 3-2n\ 
» PJiiJ. Traus. ] 8 o 3 , p. a3. 
• Ibid. 

peut obtenir le carbonate de zinc à l'état de poudre blanche, 
en précipitant, par un carbonaie alcalin, le zinc de sa dis
solution dans les acides. 

Bergman avait reconnu le premier, par l'analyse, que ce 
sel se trouve natif sous le nom de calamine ; mais les iuduc-
tions qu'il en avait tirées furent contestées par les minéra
logistes, et considérées par la plupart d'entre eux comme 
erronées. Cependant elles ont été pleinement con
firmées par les expériences très-exactes de Smitbson des
quelles il résulte évidemment qu'on a compris, sous le 
nom de calamine, différentes substances, et entre autres le 
carbonate de zinc. 

Suivant l'analyse de Bergman , le carbonate de zinc natif 
est composé de 

( omposilion. 28 Acide. 
GG Oxide. 

6 Eau. 

1 0 0 ' 

Et d'après l'analyse de Smithson,le carbonate aride contient! 

1 Acide. 
2 Oxide. 

Lorsqu'il est avec son eau, la proportion des autres parties t 

constituantes continue d'être la même. Smithson a fait voir 
que , dans ce cas, l'eau étant en état de combinaison avec 
l'oxide de zinc , constitue un hydrate, qui est composé de 

3 Oxide. 
1 Eau. 

Le carbonate anhydre de zinc est formé de 

Acide carbonique . . . . 3 4 , 9 2 . . . . 1 atome'. 
Oxide de zinc 6 5 , 0 8 . . . . 1 atome* 

100,00 
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Les parties constituantes du carbonate avec eau , sont 1 
atome acide, i atome oxide et i atome eau, ou, en poids, 

Acide carbonique 3o,55 
Oxide de zinc 56,g4 
Eau 12, . i l 

1 00,00 
ESP. 3. Borate de zinc. L'acide borique attaque à peine 3 . Bo„t«. 

le zinc; mais il se combine avec son oxide, et forme, par 
cette combinaison, un sel insoluble, qui est un borate de zinc. 
On peut précipiter ce sel en une poudre blanche, soit en 
ajoutant du borate de soude à des dissolutions de nitrate ou 
hydrochlorate de zinc, soit en mêlant de l'acide borique avec 
du sulfate liquide de zinc. Ce borate, fortement chauffé, 
jaunit, et finit par se convertir en une scorie opaque *. 4. siiicatu. 

Esp. 4· Silicate de zinc. Ce sel se rencontre natif, ac
compagnant la mine de plomb, et il est connu sous le nom 
de calamine électrique, calamine lamelleuse. On le trouve 
souvent cristallisé en petits prismes hexaèdres, et eu oc
taèdres aigus. Sa couleur est le blanc, avec une nuance de 
gris, de bleu, ou de jaune. Sa cassure est lamelleuse, avec un 
peu de transparence. La pesanteur spécifique de ce silicate, 
est de 3,4. Si c'est un composé de 1 atome de silice et de 1 a-
tômed'oxide de zinc, ses parties constituantes doivent être 

Silice 28,08 
* Oxide de zinc V 1 ^ 2 

100,00 
Or, les analyses de Klaproth et de John donnent pour 

résultat moyen 
SILICE 
Oxide 70,3 

100,0 
Nombres qui se rapprochent suffisamment entre eux , 

pour nous faire voir que la composition que nous avons 
supposée est la véritable. 

Esp. 5. Phosphate de zinc. L'acide pbosphorique dissout5- Piospiui»,-
le zinc avec effervescence ; mais son action cesse lors
que la quantité du zinc dissoute suffit pour convertir l'acide 
en un bi-phosphate, composé de deux atomes d'acide, et d'un 

* "Wenzel's Verwandtschaft, p . a5i . 

I I . 41 
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* Iieckman's History of inventions, art. zinc. 

atome d'oxi Je de zinc. Cette dissolution ne cristallise point ; 
et lorsqu'elle a été évaporée à siccité, le résidu peut être 
redissous dans l'eau , à moins que la chaleur n'ait été suffi
sante pour chasser la totalité de l'eau , et opérer une fusion 
vitreuse du sel, qui alors devient insoluble. La saveur de ce 
bi-phosphate est acide et astringente, et il rougit les couleurs 
bleues végétales. 

Lorsqu'on introduit du carbonate de zinc dans de l'acide 
phosphorique, il est dissous avec effervescence, et il se 
forme un bi-phosphate, comme lorsque c'est le métal qu'on 
emploie. Mais si l'on fait bouillir la dissolution acide sur du 
carbonate de zinc après qu'elle a refusé d'en prendre da
vantage à froid, le tout est converti par degrés en un magma, 
qui devient très-dur lorsqu'il est froid. Il se ramollit lorsqu'on 
le chauffe, et si on pousse le feu, il s'en exhale en abon
dance dudeutoxide d'azote. La substance, ainsi obtenue, est un 

Îihosphate de zinc. C'est une matière blanche insipide, inso-
uble dans l'eau. Au chalumeau, elle se fond promptement 

en un verre transparent, incolore. Le phosphate de zinc est 
composé de 

Acide phosphorique 100 
Oxidedezinc i i 3 , 8 

Le bi-phosphate contient deux fois autant d'acide uni au 
même poids de base.. 

s. suifat.. ESP. 6. Sulfate de zinc. L'acide sulfurique concentré a 
très peu d'action sur 1.· zinc, si ce n'est à l'aide de la chaleur ; 
mais lorsqu'il est suffisamment étendu d'eau, il attaque le 
métal avec énergie. Il y a dégagement de gaz hydrogène, et 
le zinc est promptement djssous. Dans ce cas, l'eau est dé
composée j son oxi^ène se combine avec le métal, et son 
hydrogène se dégage. Eu évaporant convenablement cette 

t i i s iQin; . dissolution, e [ | e donne des cristaux de sulfate de zinc. 
Ce sel, d'après les documens les plus exacts qui nous 

aient été transmis sur son origine, fut découverte Ramels-
berg en Allemagne, vers le milieu environ du seizième siècle. 
Henkel et Neuinann furent les premiers chimistes qui y dé
montrèrent la présence du zinc ; et Brandt, celui -qui en 
reconnut complètement la composition*. On le forme géné
ralement, pour les besoins du commerce, en traitant, par le 
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• Bergman, I I , 3 3 7 , 
* Hassenfratz, Ann. de Chim. X X V I I I , 12, Suivant le docteur 

Watson. I , 933 (Essays . V, 6 7 ; . 

4l* 

grillage, la mine de zinc sulfuré , appelée blenile par les mi
néralogistes. Cetie opération convertit le soufre du sulfure en 
acide. On lessive alors avec de l'eau ; et on concentre la li
queur du lessivage au point, qu'en refroidissant, elle 
cristallise très-proiuptement, et se forme en une masse sem
blable à un pain de sucre. Ce sel est ordinairement connu 
sous le nom de vitriol blanc ; il n'est pas pur, il contient pres
que toujours du fer, et souvent du cuivre et du plomb. C'est 
à la présence de ces métaux que sont dues les taches jaunes 
dont la surface de ce sel est parsemée, ainsi que le sédiment 
d'un brun sale que dépose sa dissolution dans l'eau; circons
tance dont se plaignent beaucoup les chirurgiens, lorsqu'ils 
font emploi de cette dissolution comme médicament. On 
peut purifier aisément le sulfate de zinc en ajoutant à sa 
dissolution dans l'eau de la limaille de ce inétal, et en l'agi
tant. Le zinc en précipite les métaux étrangers dont il prend 
la place. On filtre alors la dissolution , et en l'évaporant con
venablement, on en obtient le sulfate de zinc en cristaux. pr0pnéi«« 
' 11 cristallise en prismes à quatre pans, terminés par des 
pyramides à quatre faces. Deux bords opposés du prisme 
sont ordinairement remplacés par des petites faces, ce qui 
rend le prisme hexaèdre'. La pesanteur spécifique de ce sel 
cristallisé est de 1 ,912 , et de 1,32^5 seulement lorsqu'il est 
à l'état où il se trouve communément dans le commerce A 
la température de 1 6 0 centig., l'eau dissout 1,4 fois son poids 
de ce sel, et il est soluble,en toute proportion, dans l'eau bouil
lante. 11 se fond par la chaleur , et perd promptement son 
eau de cristallisation. A une température élevée, il perd , en 
plus grande partie, son acide. 

Les parties constituantes de ce sel so'nt : 

I Atome acide sulfurique = 3i,-/4 
1 Atome acide de zinc. 1 = 3a,54 
5 Atomes eau = 35,72 

1 0 0 , 0 0 

Ces proportions se rapprochent de très-près de celles 
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* A n a . de Chim. L X X X I I , l a o . 

de Berzelius, qui trouva, par l'analyse, que ce sel est com
posé de 

Acide " 30,96s 
Oxide 3a,585 
Eau 36,45o 

1 0 0 , 0 0 0 * 

Lorsque ce sel est fortement chauffé, il perd la totalité de 
son acide et de son eau , et l'oxide de zinc reste à l'état de 
pureté. Il est probable qu'on peut obtenir facilement l'acide 
sulfurique pur en distillant ce sulfate ; car il abandonne la 
totalité de son eau, avant que l'acide eommence à s'en séparer. 

ESP. 7. Sulfite de zinc. L'acide sulfureux dissout l'oxida 
de zinc avec dégagement de calorique , mais sans effer
vescence. La dissolution fournit des cristaux de sulfite de 
zinc. La saveur de ces cristaux est moins acre, mais plus 
stiptique que celle des espèces suivantes. Ils sont moins so
lubles dans l'eau , et cristallisent plus facilement. L'alcool 
ne peut les dissoudre. Par leur exposition à l'air, ils se con
vertissent très-promptement en sulfate de zinc, au-lieu que 
le sulfite sulfuré de zinc y reste long-temps sans éprouver 
de changement. 

«. HypwBifîte. Esp. tf. Jiypo-sulfite de zinc. L'action de l'acide sulfureux 
sur le zinc est des plus violentes. Il y a production de cha-

• leur , et émission de gaz acide hydro-sulfurique. La dissolu
tion a une saveur acre, astringente , sulfureuse. Exposée à 
l'air, elle prend la consistance du miel, et dépose des cris
taux alongés, déliés, ayant la forme de prismes à quatre pans, 
terminés par des pyramides à quatre faces. Ce sont des cris
taux à'hypo-sulfite de zinc, comme Fourcroy et Vauqueiin 
l'ont prouvé ; ils sont solubles dans l'eau et dans l'alcool. 
Exposés à l'air, ils blanchissent et déposent une pous
sière blanche, insoluble. Au chalumeau, le sel se bour-
souffle, émet une lumière éclatante, et forme des ramifica
tions dendritiques. A la distillation, il donne de l'eau, de 
l'acide sulfureux , de l'acide sulfurique et du soufre. Ce qui 
reste est l'oxide de zinc et un peu de sulfate de ce métal. Les 
acides sulfurique, nitrique et hydrochlorique, ajoutés à sa 
dissolution dans l'eau, en séparent l'acide sulfureux, et il 
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* Fourcroy. V , 38o. 
• Sehcele. I , iBr. 
Î B T R A E L I U S , N I C H O L S O N ' S J O U R N . X X X V , ^ 1 . 

se précipite du soufre. La théorie de la formation de ce sel 
est évidente. Pendant que la dissolution du zinc a lieu, l'eau 
et l'acide sulfureux sont décomposés : c'est ce qui produit 
le développement du gaz acide hydro-sulfurique; mais la plus 
grande portion de l'acide sulfureux cédant fa moitié de son 
oxigène pour oxider le métal, il est converti en acide hypo-
6 U L F U R E U X , qui s'unit avec l'oxide de zinc formé. 

Lorsqu'on traite pat- l'acide sulfureux un mélange de 
soufre et d'oxide blanc de zinc, le produit est un bypo-
sulfite1. 

ESP. g. Arseniate de zinc. Lorsqu'on verse de l'acide ar- g. 
senique sur du zinc, il y a effervescence et dégagement de 
gaz hydrogène arseniqué; il se précipite une poussière noire, 
qui est l'arsenic à l'état métallique. On voit ainsi que le zinc 
enlève à une portion d'eau et d'acide arseniqué leur oxigène. 
En distillant un mélange d'une partie de limaille de zinc et de 
deux parties d'acide arseniqué desséché , aussitôt que la 
cornue devient rouge, il se produit une détonation violente 
rju'occasionne l'absorption rapide et soudaine de l'oxigèue de 
1 acide par le zinc. L'arseniate de zinc peut être précipité par 
l'acide arseniqué d'une dissolution d'acétate de zinc , ou par 
le mélange de dissolutions d'arseniates alcalins et de sulfate 
de zinc. Ce sel est sous la forme,d'une poudre blanche inso
luble dans l'eau". 

E S P . 1 0 . Antimoniate de zinc. Ce sel s'obtient en ver
sant de l'antimoniate de potasse dans une dissolution de sul
fate de zinc : c'est une poudre blanche, d'un aspect cristallin 
lorsqu'elle est sèche. Ce sel est, jusqu'à un certain degré, 
soluble dans l'eau. Etant chauffé, il abandonne son eau de 
cristallisation, et jaunit. Il ne se réduit point au chalumeau 
sur le charbon 3 . 

ES P . n , 1 2 , i 3 . On peut obtenir de la même manière 
les tungstate, molybdate et chromate de zinc ; ces sels sont 
également insolubles dans l'eau. Les deux premiers sont 
blancs , et la couleur du dernier est un rouge orangé. 

ESP. i \ . Acétate de zinc. Le zinc se dissout aisément,J. A « E I » « . 

dans l'acide acétique. Cette dissolution évaporée fournit des 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 Monnet. * Wenzel ' s Verwandtschaft , p. 34°. 
3 Trommsdorf, Ann. de Chim. X I , 317. - 11 

* Bergman. I , a j i . 5 Académiciens de Dijon. 

cristaux d'acétate de zinc , dont Glauber donna le premier la 
description. Ce sel a une saveur amère métallique : il cris
tallise en lames rhomboïdales ou hexagones , ayant l'appa
rence du talc. Il est très-soluble dans l'eau, et ne s'altère 
point à l'air. Mis sur des charbons ardens, il brûle avec une 
flamme bleue Ses produits, à la distillation, sont de l'eau, 
un liquide inflammable et un peu d'huile; et vers la fin de l'o
pération, l'oxide de zinc se sublime ' . 

Le docteur Henry a dernièrement recommandé l'emploi 
de ce sel dans les cas d'inflammation. 

Esp. i 5 . Succinate de zinc. La dissolution du zinc dans 
l'acide succinique s'opère avec effervescence ; elle produit, 
par l'évaporation, de longs cristaux fins et foliés. Les pro
priétés de ce sel n'ont pas été examinées \ 

Esp. 16 . Bcnzoat.e de zinc. Le zinc se dissout facilement 
dans l'acide benzoïque ; la dissolution produit des cristaux 
aiguillés, soluhles dans l'eau et dans l'alcool. En exposant ces 
cristaux à la chaleur , leur acide est volatilisé 3. 

11. Onlite. Esp. 1 7 . Oxalate de zinc. L'action de l'acide oxalique sur 
le zinc donne lieu à une très-vive effervescence, et il se 
dépose une poudre blanche , qui est l'oxalate de zinc. Le 
même sel est précipité, par l'acide oxalique, des dissolutions 
de sulfate, nitrate, ou hydrochlorate de zinc; le métal y entre 
pour les 0,75. L'oxalate de zinc se dissout à peine dans l'eau, 
a moins qu'il ne soit avec excès d'acide 4 . 

Esp. 1 8 . Tartrate de zinc. L'acide tartarique agit avec 
effervescence sur le zinc. Il forme, par sa combinaison avec 
ce métal,un sel difficilement soluble dans l'eau, dont on n'a 
pas examiné les propriétés 5 . 

»g. citrate. Esp. 19 . Citrate de zinc. L'action de l'acide citrique sur 
le zinc s'exerce avec effervescence. II se dépose, peu-à-peu, 
dans la dissolution de ce métal par l'acide, de petits cris
taux brillans de citrate de zinc. Leur saveur est styptiqtie et 
métallique; ils ne dissolvent point dans l'eau. Ils sont com
posés de 

5g Acide. 
41 Oxide. 

100 
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' Henderson, Annals of Philosophy. V I I I , 7 . 5 5 . 
a Scheele , Crell's Annals. I I , 10 . Eng . Trans . 
» Scheele. U , 65. 
A fjraconnot, Ann. de Chim. I .XXXVI , C J T . 
5 Academiciens dc Dijon ; et Thenard , Ann. de China. X X X V I I I , 

p . 35. s Crell's Anoals . i-'^O, I , 32. 

Esp. 20. Rheümate de zinc. C'est une dissolution d'une 
couleur paille, qui ne cristallise point, et dont la saveur est 
caustique ' . Lorsqu'elle est mêlée avec de l'acétate de plomb, 
il se produit un précipité. "• 

ESP. 2 1. Mainte de zinc. L'acide malique donne avec le 
zinc, qu'il dissout, de beaux cristaux de malate de zinc*. 

ESP. 22. Láclate de zinc. La dissolution du zinc dans 
l'acide lactique, qui a lieu avec effervescence, produit un sel 
susceptible de cristalliser 3 . 

Esp. 2 ' i . Zumate de zinc. L'acide zumique dissout faci
lement le carbonate de zinc. La dissolution donne, par l'éva-
poration, des cristaux groupés confusément, dans lesquels 
on distingue la figure de prismes à quatre pans, terminés 
par des sommets obliques. Ces cristaux exigent, à la tempé
rature de ao° centigrades, fío fois leur poids d'eau pour se 
dissoudre. Ils sont plus solubles dans l'eau bouillante 4. 

Esp. a 4 - Tartrate de potasse et de zinc. On peut former 
ce sel en faisant bouillir ensemble dans de Veau, du tartrate 
acide dépotasse et de la limaille de zinc; il est très-soluble 
dans l'eau , et cristallise difficilement. Il n'est précipité de 
ses dissolutions ni par les alcalis , ni par leurs carbonates 5 . 

Esp. 25. Sulfate de zinc et de fer. Ce sel se produit , 
soit par le mélange de dissolutions de sulfates de fer et de 
zinc, soit en dissolvant dans l'acide sulfurique étendu un 
mélange de fer et de zinc. Ses cristaux sont ihnmboïdaux, 
de la figure à peu-près de ceux du sulfate de zinc, mais leur 
couleur est d'un vert pâle. Leur saveur se rapproche beau
coup de celle du sulfate de zinc, et leur faculté de dissolu
bilité en diffère très-peu. Le zinc y entre en beaucoup plus 
grande proportion que le fer. 

Esp. 26. Sulfate de zinc et de cobalt. Ce sel, dont 
Link parla le premier, peut être produit en mettant du safre 
(oxide de cobalt) en digestion avec du sulfate de zinc. On 
obtient, par l'évaporation de la liqueur, des cristaux en 
larges prismes tétraèdres qui s'effleurissent à l'air*. 
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S E C T I O N XIX. 

<SeZs de Plomb. 

LES sels de plomb furent autrefois distingués parle nom de 
Saturne, qui était celui par lequel les alchimistes désignaient 
le plomb. 

Le protoxide de ce métal semble être le seul qui soit 
susceptible de se combiner avec les acides , de manière à 
former des sels. 

Les sels de plomb peuvent se reconnaître par les pro
priétés suivantes , savoir : 

C»ract«r«. i . Us sont, pour un très-grand nombre d'entre eux, à 
peine solubles dans l'eau, s'ils ne contiennent pas un excès 
d'acide. Ces sels se réduisent très - facilement au chalumeau 
en un bouton du métal. 

2. La dissolution dans l'eau des sels solubles de plomb, 
est généralement incolore et transparente. 

3 . Ils ont presque tous une saveur plus ou moins sucrée, 
et à un certain point astringente. 

4- Le ferrocyanate de potasse précipite en blanc les dis
solutions qui contiennent des sels de plomb. 

5 . Avec l'hydrosulfate de potasse et l'acide hydrosulfu-
rique, ce précipité est noir. 

6". L'acide gallique et l'infusion de noix de galle y for
ment un précipité blanc. 

y. Une lame de zinc, plongée dans une dissolution de 
plomb, y occasionne ou un précipité blanc, ou la repro
duction du plomb dans son état métallique. 

>. N i i r a i e . Esp. 1. Nitrate de plomb. L'acide nitrique, lorsqu'il n'est 
pas trop concentré, agit avec une grande énergie sur le 
plomb. II le convertit d'abord en une poudre blanche qui 

Le seul des sels de zinc, dont on fasse un grand emploi 
dans les arts est le sulfate. On se sert quelquefois de l'acé
tate, comme topique dans les cas d'inflammation. Il est facile 
de déterminer la composition des sels de zinc, en les con
sidérant comme des composés de 1 atome d'oxide de zinc, 
et de 1 atome de chacun des acides. Un atome d'oxide de 
zinc pèse 5 , i a 5 , et le poids d'un atome de chacun des acides 
a été donné précédemment. 
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est un sous-nitrate; il le dissout alors, et spécialement à 
l'aide de la chaleur. L'oxide jaune de plomb est complètement 
dissous par l'acide nitrique et sans effervescence; mais l'oxide 
rouge est rendu blanc par l'action de l'acide ; il s'en dissont les 
0,857 de son poids, et le surplus des o,i^i est converti 
en oxide brun et reste insoluble \ On voit donc ainsi qu'il 
n'y a que l'oxide jaune, ou le protoxide de plomb, qui se 
combine avec l'acide nitrique. Les o,85j> de l'oxide rouge 
sont décomposés; l'excès d'oxigène s'unit aux o, i43 
qui restent, et les convertit en oxide brun, tandis que 
la base, ou l'oxide jaune, se combine avec l'acide. II s'ensuit 
quel'acidenitriqueneformepoint d'union avec lesoxides rouge 
ou brun, deutoxide ou tritoxide, de plomb; que cette union 
de l'acide n'a lieu qu'avec le protoxide, ou oxide jaune, et 
qu'il en résulte deux sels, que nous distinguerons, comme à 
1 ordinaire, par les noms de nitrate et sous-nitrate de plomb. 

1. Nitrate de plomb. Ce sel se produit toujours par la dis- N i trate , 

solution du plomb dans l'acide nitrique , à moins qu'il n'y ait 
excès de plomb et que la chaleur appliquée ne soit trop forte. 
On le forme aussi en dissolvant le carbonate, ou plomb blanc, 
dans l'acide nitrique. La dissolution est transparente et inco
lore; et lorsqu'elle a été suffisamment concentrée parl'évapo-
ration, elle cristallise en se refroidissant. Les cristaux sont 
ordinairement des tétraèdres ayantleurs sommets tronqués, et 
quelquefois aussi, suivant Rouelle, des pyramides hexaèdres. 
Ils sont opaques et blancs, avec l'éclat de l'argent../Leur 
saveur est sucrée et â p r e i l s ne s'altèrent point à l'air. 
Ils exigent 7,6 parties d'eau bouillante pour se dissoudre 
Leur pesanteur spécifique est de 4,°68 3 . Chauffés, ils dé
crépitent avec une sorte de détonation et en émettant 
des étincelles très-brillantes +. En triturant de ces cristaux 
avec du soufre dans un mortier chaud, il se produit une 
faible détonation , et le plomb est réduit à l'état métal
lique 5 . 

Les parties constituantes de ce sel, d'après les analyses 
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les plus exactes qui en aient été faites jusqu'à présent sont, 
savoir : 

Composition. A c i d e . . . 32,7775 ' . . 3 3 ' . . 3 4 ' . . . 3a,53 • 

B a s e . . . . 6 7 , 2 2 2 5 . . . . 6 7 . . . . 6 6 . . . , 67,47 

100,0000 100 100 100,00 

L'oxide de plomb est précipité par les alcalis à l'état d'une 
poudre jaune. Les acides sulfurique, sulfureux ethydrochlo-
rique se combinent avec l'oxide, et cette combinaison se dé
pose sous la forme d'une poudre blanche. Le fer, quoique 
gardé dans une dissolution de nitrate de plomb, n'y occa
sionne point de précipité 5 . 

2. Sous-nitrate. Chevreul obtint ce sel en faisant bouillir 
dans l'eau un mélange de parties égales de nitrate de plomb et 
de protoxide de ce métal, en filtrant la liqueur encore chaude, 
et en la laissant cristalliser dans un vaisseau fermé. Par le 
refroidissement il se déposait des cristaux en écailles nacrées. 
La saveur de ce sel est sucrée et astringente. Lorsqu'on fait 

Î)asser un courant d'acide carbonique dans sa dissolution, on 
e convertit en nitrate ordinaire de plomb, et en carbonate 

de ce métal. Berzelius forma ce sous-nitrate en précipitant 
le nitrate de plomb par une quantité d'ammoniaque insuffi
sante pour saturer tout l'acide nitrique, en lavant ensuite 
complètement le précipité obtenu , et le faisant sécher 6 . On 
ne peut douter, d'après les analyses de Berzelius et de Che
vreul, que le sous-nitrate de plomb ne contienne une quantité 
de base double de celle qui existe dans le nitrate. 

Le nitrate est composé de 

Acide 100 
Base 207,4 

Les parties constituantes du sous-nitrate sont : 
B e r z e l i u s . c h e r r e u L 

Acide 100 100 
Base 4 1 2 , ^ . . . 4o3 

1 Berzelius, Gilbert's Annalcn. X L . 166. 
' Chevreul, Ann. de Chim. L X X X U I , 6 ç , . 
3 Mon analyse. 
* Composition ttaéore'lîqiie. 
5 Wenio l ' s Verwaudtsr.hnft , p. 00. 
« Ann. de Chim. L X X X H , i f a . 
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ESP. 3 . Nitrite de plomb. Ce sel fut découvert p a r N i t r i t * 

Proust; mais ce sont Berzelius ' et Chevreul " qui en ont 
déterminé la véritable composition. Wenzel avait bien obtenu 
ce nitrite; mais à l'époque où ses expériences furent faites, 
il était impossible d'en déduire les conséquences convenables3. 
Il paraîtrait, d'après les expériences de Berzelius et de Che
vreul , qu'il y a trois sous-espèces de ce sel, savoir : le nitrite, 
le sous-nitrite et lequadra-saus-nitrite. Le nitrite est com
posé de i atome acide ·+- 1 atome base, le sous-nitrite de 1 
atome acide + 2 atomes base, et le quadro-sous nitrite de 
1 atome acide 4 atomes base. 

1 . Sous-nitrite. Lorsqu'on fait bouillir une dissolution de 
nitrate de plomb sur du plomb métallique, le plomb est dis
sous par degrés aux dépens de l'acide quis'échappe en partie 
à l'état de deutoxide d'azots, et qui est en partie converti en 
acide nitreux. S'il n'y a que la quantité nécessaire de plomb dis
soute, quantité qui s'élève, suivant Berzelius, à 7,8 parties 
de plomb, par 1 0 parties du nitrate de ce métal employé ; 
la dissolution est de couleur jaune, et dépose du sous-
nitrite de plomb en écailles. Mais si une plus grande 
quantité de plomb a été dissoute, il se forme également un 
quadro-sous-nitrite; et presque le tout est converti dans ce 
sel, lorsqu'en faisant bouillir du nitrate de plomb sur ce mé
tal, il s'en dissout autant que possible. Suivant Chevreul, 
le meilleur procédé, pour préparer le sous-nitrite, consiste 
à faire passer un courant d acide carbonique dans une dis
solution de quadro-sous-nitrite. La moitié de l'oxide de plomb 
se précipite à l'état de carbonate. En faisant évaporer , après 
l'avoir filtrée, la liqueur, qui ne contient plus alors que le 
sous-nitrite, elle dépose des cristaux de ce sel. 

Il cristallise en lames ou écailles jaunes. 1 0 0 parties d'eau, 
à la température de a3° centigrades, dissolvent 1 ,26 parties 
de ce sel ; 1 0 0 parties d'eau bouillante en prennent g , 4 i 
parties. Lorsqu'on laisse refroidir cette dernière dissolution 
à 28°, elle retient plus du sel qu'elle n'en pourrait dissoudre 
à cette même température. La dissolution du sous-nitrite de 
plomb est jaune. Elle restitue la couleur bleue du papier de 

' Aun. deChim. L X X X I I I , 5. 
» Ibid. p. 67. 
» YEIWAURLTSCHAFT, P- 90· 
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tournesol rougi par un acide. Elle n'absorbe pas l'oxigène 
de l'atmosphère; mais, par son exposition à l'air, elle se 
recouvre d u n e pellicule de Carbonate de plomb. Lorsqu'on 
projeté de ce sel, réduit en poudre, dans les acides nitrique 
et acétique , il se produit un dégagement de vapeur nitreuse. 
En faisant passer un courant d'acide carbonique dans la dis
solution aqueuse de ce sel, il paraîtrait, d'après les expé
riences de Chevrenl, que cet acide en précipite une moitié 
de l'oxide de plomb à l'état de carbonate, et que la moitié 
qui reste, combinée avec l 'acide nitreux, constitue le nitntt 
de plomb; mais comme ce chimiste n'évapora pas la disso

lution, ou qu'il n'obtint pas séparément le nitrite, nous n'en 
connaissons pas les propriétés. 

Lorsqu'on verse du carbonate de potasse dans le sous ni
trite de plomb, il s'opère une double décomposition ; il se 
précipite du carbonate de plomb , et il reste du nitrite de po
tasse en dissolution. Eu faisant bouillir cette dissolution avec 
duprotoxide de plomb, le sous-nitrite de plomb est converti 
en quadro-sous-nitrite ; mais il faut que lébullition soit pro
longée pendant très-long-temps, pour que ce changement ait 
complètement lieu. 

Ce sous-nitrite, d'après les expériences de Berzelius et 
Chevreul, dont les résultats se trouvent concorder, est com
posé de, 

20 Acide et eau. 
80 Protoxide de plomb. 

100 

Suivant Chevreul * , ses parties constituantes, abstraction 
faite de l'eau, sont 

Ac ide . . . 18, i5 . . . 100 
Base 8 1 , 8 5 . . . 45o 

Si, comme cela doit ê t re , le sel est formé de 1 atome 
d'acide nitreux, et de 2 atomes de protoxide de plomb, sa 
composition sera 

A c i d e . . . 100 
B a s e . . . . 486,95 

* Ann. deClum. L X X X I I I , 88. 
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a. Quadro-sous-nitrite. On obtient ce sel en faisant dis
soudre dans du nitrate de plomb, de ce métal, au maximum 
de la quantité que le nitrate en peut prendre. Ce quadro-
sous-nitrite cristallise en petites aiguilles, qui se réunissent 
en étoiles. 11 est d'un ronge de brique. 100 parties d'eau 
bouillante dissolvent environ 3 parties de ce sel. ioo 
parties deau à la température de 23° centigrades n'en pren
nent que 0,7 parties. 11 est décomposé par le carbonate de 
potasse, et par les acides sulfurique, nitrique et acétique, de la 
même manière que la sous-espèce qui précède. L'acide car
bonique produit dans sa dissolution un précipité abondant 
de carbonate de plomb. Les parties constituantes du quadro-
sous-nitrite de plomb sont j suivant Berzelius : 

A c i d e . . . . i o , r 7 5 . . . IOO 
Oxide 89 ,823. . . 882,8 

100,000 

Et suivant Chcvreul, 

A c i d e . . . . . g , 9 ; . . 100 
Oxide 9 0 , 1 . . . 910 

100,0 

Si nous considérons ce sel, comme étant un composé de 
t atome a c i d e s 4 atomes oxide, il devra consister dans 

Acide 100 
Oxide 973>9 

3. Nitrite. Berzelius obtint ce sel en mêlant une disso
lution chaude et concentrée de sous-nitrite de plomb , avec 
^quantité d'acide sulfurique étendu qu'il fallait pour précipiter 
la moitié de l'oxide de plomb contenu dans le sous-nitrite. 
Après avoir séparé par le filtre le sulfate de plomb, qui 
s'était formé, il laissa cristalliser la liqueur par evaporation 
Spontanée. 11 s'y déposa des cristaux octaèdres d'un jaune 
foncé. Ce nitrite de plomb est beaucoup plus soluble dans 
l'eau que le nitrate. Lorsqu'il est exposé à la chaleur, il fond 
el se gonfle beaucoup pendant que son acide et son eau s'en 
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' Ann. de Chim. L X X X I I I , a3. 
* Opusc. I , 39. Proust a fait dernièrement la même observation. 

Jour, de Phys. L V 1 , 207. Scheele trouva qu'en distillant le blanc de 
plomb a v e c de l'acide sulfurifjne , il s'en séparait toujours un peu 
d'acide acétique. CrelFs Ann. I I I , 8. Traduit , anglaise. 

3 A n n . de Chim. L X X I I , aa5, 

séparent. D'après les expériences et les évaluations de Ber
zelius, ce nitrite de plomb est formé de 

Acide nitreux ' a 3 , g a 5 . . . 100 
Protoxide de plomb. 7 0 , 3 7 5 . . , . 20.4,i4 
Eau 5,700 

100,000 1 

En le supposant un composé de 1 atome acide hypo-ni
treux et dr 1 atome oxide de plomb , ses parties consti
tuantes devront être 

Acide 100 
Oxide 2g4 ,73 

3 . carbonate. Esp. 3 . Carbonate de plomb. L'acide carbonique n'a 
aucune action quelconque sur le plomb, et ne dissout point 
non plus son oxide ; mais il se combine facilement avec le 
protoxide, et cette combinaison forme un carbonate. Le 
moyen le plus facile d'obtenir ce sel, consiste à précipiter le 
plomb de sa dissolution dans l'acide nitrique , par les carbo
nates alcalins. On le produit ainsi sous la forme d'une poudre 
blanche. Ce sel est sans saveur, iusoluble dans l'eau; mais 
susceptible de se dissoudre dans la potasse caustique de la 
même manière que les oxides de plomb. 

Eianc Le blanc de plomb du commerce, ou céruse, dont on fait 
de p l o m b . -, , , . 7 ^ 

usage comme couleur, n est autre chose, ainsi que Bergman 
l'observa le premier, qu'un carbonate de plomb*. On le pré
pare en exposant des laines minces de plomb aux vapeurs 
chaudes de l'acide acétique. Le métal est peu-à-peu corrodé 
et converti, probablement aux dépens de l'acide, en un 
carbonate. La beauté de la couleur dépend principalement 
de la pureté du plomb employé 

Ce sel se trouve natif. Dans cet état il est ordinairement 
blanc et il a beaucoup d'éclat. Sa pesanteur spécifique est 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de 7,2357 ". On le rencontre quelquefois cristallisé en pris
mes à six pans, terminés par des pyramides hexaèdres. 11 
se présente quelquefois aussi sous Ja forme d'octaèdres ré
guliers ' et en tables 3 . 11 est insoluble dans l'eau; chauffé 
au chalumeau sur un charbon, le plomb est immédiatement 
réduit à l'état métallique. 

Ce sel a été analysé par quelques-uns des plus habiles 
chimistes. Les parties constituantes déterminées par leurs 
expériences, sont présentées dans la table qui suit : 

Acide l 5 * l6 5 1 6, I 5 6
 1 6,33 7 l 6,5 8 1 6,4 I 9 Composition* 

Proloxide. . . . 85 8/, 83,85 83,67 83,5 83,5c, 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 0 

ESP. 4 · Borate de plomb. L'acide borique n'a point d'ac-4- E o n t e . 

tion sur le plomb; mais lorsqu'on mêle ensemble des disso
lutions de borate de soude et de nitrate de plomb, le borate 
de ce métal s'y précipite à l'état d'une poudre blanche. Au 
chalumeau il se fond en un verre sans couleur '" .En faisant 
fondre une partie d'acide borique avec deux parties de 
deutoxide de plomb , le produit, suivant Reuss , est un verre 
jaune verdâtre, transparent, dur, insoluble 

ESP. 5. Phosphate de plomb. L'acide phosphorique n'agit s Phoiph»t«> 

ne faiblement sur le plomb ; cependant lorsqu'on laisse pen-
ant long-temps les deux substances en contact, le métal 

est corrodé et il y a du phosphate de plomb formé. Il existe 
trois sous-espèces connues de ce sel. 

1. Phosphate neutre. Ce sel se rencontre dans la nature. 
On peut l'obtenir aisément en versant dans du phosphate de 
soude une dissolution d'hydrochlorate de plomb dans l'eau 
bouillante.Il se précipite une poudre blanche, qui, après avoir 
été convenablement lavée et séchée', est le phosphate pur. Ce 

' Boarnon, Nicholson's Journ. IV, 220. 
* Haüy, Journ. des Mines. A n V, p . 5oa. 
S C O I N M E celni d'Ecosse. 
* Chenevix, Nicholson's rrnarlo J O U R N . IV , 221. 
*'Bergtuan% Opusc It , 3g3. 
' Proust, Journ. de Phvs. L V I , 207. 
' Klanrolh, Beitrage, i l l , IF)5. 
« B e s e l i n s , Ann. de Clnm. L X X V I I , 63. 
9 Composition T H E O R E T I C I N E . 

· · Wenzel , Verwandtschaft, p . a5a. 
." Reuss, de Sale sed»li*o. 
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sel est insoluble dans l'eau, à moins qu'il ne soit avec un excès 
considérable d'acide ; mais il se dissout dans la soude caustique 
avec laquelle il est probable qu'il forme un sel triple 1 . Ce 
phosphate se dissout aisément dans l'acide nitrique, et aussi 
à l'aide de la chaleur, dans l'acide hydrochlorique concentré. 
Il se précipite en abondance dans la dissolution, à mesure 
qu'elle refroidit, des cristaux d'hydrochlorate de plomb. L'a
cide sulfurique décompose, à chaud, ce sel en se combinant 
avec l'uxide, et en laissant l'acide dans un état qui le rend 
susceptible de se dissoudre dans l'eau. Chauffé il se fond et 
prend, en refroidissant, la forme d'un polyèdre régulier. À 
une chaleur rouge il est décomposé par le charbon, qui en
lève l'oxigène à l'une et à l'autre de ses parties constituantes. 

Ce sel consiste en 

Acide phosphorique . . 1 0 0 * . . . î o o 3 . . . 1 0 0 * 

Protoxide de plomb. . . 3oo . . . 3t4 . . . 3 n , i 

2. Surphosphate. Lorsqu'on précipite une dissolution 
bouillante d'hydrochlorate de plomb par une dissolution de 
hiphosphate de soude, le précipité, quelque bien lavé qu'il ait 
été, conserve encore la propriété de rougir les couleurs bleues 
végétales. Ce sel est composé, d'après l'analyse de Berze-
lius, de 

Acide phosphorique î o o 
Protoxide de plomb 23o,6 

Si cette analyse est correcte, le sel doit être composé de 
i * atome acide -+- 1 atome oxide, ou ce qui est la même 
chose, de 4 atomes acide et 3 atomes oxide; alors sa compo
sition serait de 

Acide 1 0 0 
Base a33,3 

3. Sous-phosphate. Berzelius obtint cette sous-espèce en 
faisant digérer du phosphate de plomb avec de l'ammonia
que caustique. Après avoir bien lavé et séché la portion 
insoluble, il trouva qu'elle était composée de 

Acide phosphorique 1 0 0 
Protoxide de plomb 472 

1 Vaucjuelin , J o u m . des Min. , n.° I X , p . 6 . 
* Mon analyse. ' Berzelius, Ann. de China, et Phys. II, 160. 
* Composition théoretirpue. 
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Ici la proportion du protoxide est une fois et demie aussi 
grande que celle de cet oxide qui existe dans le phosphate 
neutre; car 314 X i i = 4 7 r - ^ s'ensuit clone que ce sous-
phosphate est composé de i atome acide -h- i è atome base, 
ou 2 atomes acide -4- 3 atomes base. Dans cette supposition, 
Sa véritable composition est 

Acide. î o o 
Base 46G,6 

Esp. 6. Nitro-phosphate de plomb. En versant de l'acjde 
pbosphorique dans use dissolution de nitrate de plomb il se 
dépose, au bout du quelques heures, de petits cristaux. Ces 
cristaux sont un sel triple, composé de i atome de nitrate de 
plomb uni à 2 atomes de phosphate de piomb. Us ne sont 
que faiblement attaqués par l'eau } qui peut à peine en séparer 
la totalité du nitrate de plomb ' . 

ESP. 7 . Phosphite de plomb. Berzebus préparait ce sel 7- Ploiphiie, 
en versant dans du phosphate d'ammoniaque une dissolution 
chaude d'hydrochlorate de plombt Le préc pité, après qu'on 
l'a bien fait bouillir dans l'eau, et qu'il a été séché est du 
phosphite pur de plomb. C'est une poudre blanche insipide 
et insoluble dans l'eau. Chauffée, elle donne du phosphore et 
du gaz hydrogène phosphore. Ce sel, suivant l'analyse de 
Berzelius, est formé de 

Acide phosphoreux 1 G>7̂  
Protoxide de plomb 80,»2 

100,00 * 

Si nous le supposons être un composé de 1 atome acide et 
I atome oxide, ses parties constituantes seront : 

Acide phosphoreux. 3 0 
Protoxide de plomb 80 

100 

Berzelius trouva 3 , i 5 pour 100 d'eau; mais il est évident 
qu'elle n'y était que mécaniquement mêlée, car elle ne devait 
pas s'élever à beaucoup plus que la moitié d'un atome. g Sulfate 

ESP. 8. Sulfate de plomb. L'acide sulfurique n'attaque 
pas le plomb à froid; mais quand on le fait chauffer jusqu'à 

' Berzelius, Atin. de Clrim. et Phys. I I , 1 S 1 . 
; Ann. de Chim. et Phys, I I , 2Îo. 

n . 4 a 
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l'ébullition sur ce métal, il lui communique une portion de 
son oxigène, il se dégage du gaz acide sulfureux, et tout le 
plomb est converti en une masse blanche épaisse qui est le 
sulfate de plomb. On peut obtenir facilement ce sel en ajou
tant de l'acide sulfurique à de l'acétate de plomb, ou en mê
lant ce dernier sel avec un sulfate alcalin quelconque. Le 
sulfate de plomb se précipite à l'état d'une poudre blanche. 
Ce sel n'a point de saveur. Sa pesanteur spécifique est de 
i ,8;74 2 ' • Il e s l insoluble dans l'alcool et dans l'acide nitrique. 
L'eau n'en peut prendre, suivant Kirwan, que les 0,00084 
environ de son poids 1 ; mais lorsqu'il est avec excès d'acide, 
il est plus soluble; et il donne, par l'évaporation de sa disso
lution, de petits cristaux blancs, auxquels Sage attribue la 
forme de prismes tétraèdres. Ce sel se dissout, à l'aide de 
la chaleur, dans l'acide hydrochlorique concentré. La disso
lution dépose en grande quantité, par le refroidissement, 
des cristaux d'hydrochlorale de plomb 3 . Ce sel se rencontre 
natif, cristallisé, suivant Kirwan, en prismes tétraèdres obli-
quangles 4, et suivant Haiïy, en octaèdres réguliers 5 . Le sulfate 
de plomb natif, qui se trouve dans les environs de Paris et 
dans l'île d'Anglesey, est cristallisé en pyramides tétraèdres; 
il en est venu d'Ecosse des échantillons en tables transpa
rentes. 

D'après les analyses les plus exactes qui en aient été faites 
jusqu'à présent, les parties constituantes du sulfate de plomb 
sont de 

C o m p o ï K b n . Acide 23,37 6 2 4 , 7 a 7 26,5 8 26,3a 9 y6,3iS r » 

!Ï proîSe S ?5>" 7 5 , 2 8 * 7 3 , 5 73,68 73,684 

Eau . I , 6 3 

I O O , O O 100,00 100,0 100,00 100,000 

1 Hasspnfratz , Ann. de Chim. X X V I I I , il. 
* Mineralogy- II i 21 r . 
1 Descotils . Nicholson's Journ. X H 3 3 2 1 . 
4 Rîrwan's Miner. I I , 2 1 1 . 

5 Journ. des Min. An 5 , p. 5o8. 
6 Kirwan 7 on minerai WaLers, table I V . 
7 Bucholz, Gehlen's Jonrn. V , 2 6 2 . 
* RlaproLh1s Reitrage. I l l , 16G 
s Berzehus , A n n . d e Chim. JLXXVIII, 83. 
\° Composition theorcticjue. 
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1 On minerai Wnters , table IV. 
* Fourcroy et Vaurjuelin, Connaissances chimiques. V I , SS. 

Cent parties de ce sel contiennent, suivant Kirwan, y i 
parties de plomb pur 

Ce sel peut supporter, dans des vaisseaux fermés, un 
grand coup de feu sans éprouver d'altération. Je me suis as
suré, qu'après avoir été desséché à la température d'environ 
2o4° centig., il peut être chauffé au rouge dans un creuset 
de platine, sans rien perdre de son poids. Sur le charbon il 
se fond, et le plomb est promptement réduit. 

En traitant le sulfate de plomb avec les alcalis, ils lui en
lèvent la plus grande partie de son acide, et en sépareut, sous 
la forme d'une poudre blanche , l'oxide de plomb combiné 
avec une portion d'acide qui adhère encore au métal; cette 
poudre blanche est par conséquent à l'état d'un sous-sull'ate 
de plomb. 

Esp. g. Sulfite de plomb. L'acide sulfureux n'a aucune 
action quelconque sur le plomb. Il absorbe l'oxigènede l'oxide 
rouge , deutoxide de ce métal, et il se convertit ainsi en 
acide sulfurique; mais l'acide sulfureux se combine avec le 
protoxide de plomb, et il se forme par cette union un sulfite 
sous la forme d'une poudre blanche insoluble daus l'eau et 
sans saveur. Au chalumeau sur un charbon, ce sulfite se fond, 
jaunit, et le plomb finit par passer en totalité à l'état métal
lique 2 . 

Le sulfite deplomb desséché à une chaleur d'environ J ^ g ° 
centig., est composé de 

Acide S u l f u r e u x , 22,2 Composition. 

PROLOXIDE DE p l o m b 77,8 

100,0 

Chauffé au rouge, il perd les 0 . 2 0 de son poids; il se dé
gage de l'acide sulfureux, et il reste une niasse noirâtre qui 
est un composé de sulfate et de sulfure, de plomb. En la 
traitant avec l'acide nitrique, le sulfure est décomposé, 
et on obtient des cristaux de nitrate. 

E S P . 10. Arseniate de plomb. Eu faisant diriger à chaud 10. Arseniato. 

de l'acide arsenique s u r le plomb, cet acide lui abandonne une 
portion de son oxigène, et le convertit ainsi en une poudre b'an-
chè insoluble, qui est l'arseniate de plomb. L'acide arsenique 
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précipite également cet arseniatepulvérulent des dissolutions 
du plomb dans les acides nitrique et hydrocblorique. Chauffé, 
ce sel se fond, et si on projeté du charbon dans la masse 
pendant qu'elle est en fusion, l'arsenic est volatilisé, et le 
plomb, réduit à l'état métallique. ï)ans ce cas, le charbon 
enlève l'oxigène à l'une et à l'autre des deux parties com
posantes du sel. 

L'arseniate de plomb est complètement insoluble dans l'eau. 
On l'a rencontré natif. Les analyses que Chenevix et Thé-
nard ont faites de ce sel, donnent pour la proportion de ses 
parties constituantes : 

Composition. Acide 3 3 1 . . . , 3 5 , 7 1 . . . . 34 , a ! 

Protoxide. . . G3 64,3 65,88 
Eau 4 

100,0 

ESP. 11-. Antimoniale de plomb. Ce sel s'obtient en met»-
tant de l'antimoniale de potasse dans du nitrate de plomb. 
Il se précipite à l'état d'une matière blanche, qui ressemble 
beaucoup dans son aspect au chlorure de plomb. Il est tout-
à-fait insoluble dans l'eau. Au chalumeau sur un charbon , il 
est réduit à l'état métallique , constituant un alliage d'anti
moine et de plomb. L'acide nitrique ne le décompose pas 
complètement; de sorte que Ber/.elius, à qui nous sommes 
redevables de ce que nous connaissons concernant les an-
timoniates, ne put pas réussir à en faire l'analyse +. 

ESP. 12 . Antimonite de plomb. On peut former ce sel 
de la même manière que le précédent, auquel il ressemble 
parfaitement dans ses propriétés 5 . 

is. chromée. Esp. i 3 . Chromate de plomb. On peut précipiter le Chro
mate de plomb à l'état d'une poudre rouge, en mêlant ensem
ble des dissolutions de nitrate de plomb et d'un Chromate 
alcalin : mais ce sel existe natif. C'est le composé dont on 
relire ordinairement l'acide chromique. 

La couleur du Chromate de plomb est rouge avec une 

* *. n c ' ï x , Pliil. Trans. 1801 , p , 19g. 
J <•>..»., / o n do * 'iiini. L , I 23. 
3 Ĉ  ai 1 -. " i hcorolifj ne. 
\ > • • • .1- i' • i w î . x x x v , 4 1 . 
" B -X a i > , it, J, , p . 'jj 
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nuance rie jaune. Il cristallise en prismes à quatre pans, ter
minés quelquefois par des pyramides tétraèdres. Sa pesan
teur spécifique est d'environ 6'. Ce sel, insoluble dans l'eau , 
se dissout, sans éprouver de décomposition, dans les alcalis 
fixes et aussi dans l'acide nitrique : mais les acides hydro-
chlorique et sulfurique le décomposent en en précipitant le 
plomb à l'état d'un hydrochlorate ou d'un sulfate. Le chro-
mate de plomb est composé, suivant l'analyse de Vauquelin, 
de 

34,9 Acide. 
6 5 , i Oxide. 

1 0 0 , 0 1 

ESP. i 4 - Jllolybdaie da plomb. On n'a pas essayé de re- ><• Moiybdit». 
connaître quelle pouvait être l'action de l'acide molybdique 
sur le plomb; mais Schéele s'est assuré que cet acide piéci-
pite immédiatement le molybdate de plomb des dissolutions 
de ce métal dans les acides nitrique ou hydrochlorique' Le 

Précipité ainsi produit dans une dissolution de plomb par 
acide nitrique, se redissout par une addition de ce même 

acide 3 . 
On trouve ce sel natif dans la Carinthie. Klaproth en re

connut le premier la composition. H est de couleur jaune, 
complètement insoluble dans l'eau, et d'une pesanteur spé
cifique de 5,706 *. Il cristallise en lames cubiques ou rhom-
boïdales. Chauffé, il décrépite et se fond en une masse jau
nâtre; il se dissout dans les alcalis fixes, et dans l'acide ni
trique. L'acide hydrochlorique le décompose à l'aide de la 
chaleur et en sépare le plomb. Les parties constituantes de ce 
sel sont, d'après l'analyse de Klaproth,dans la proportion de 

34,7 Acide. 
6 5 , 3 Oxide. 

1 0 0 , 0 5 

ESP. I 5 . Tungstate de plomb. Le tungstatc nitrate de 
potasse précipite en blanc le nitrate de plomb 6 . 

« Journ. des M i n e s , n.° X X X I V , p . 7 9 0 . 
* Schéele 1, 2 f̂S. 
3 Hatehett, Phil. Trans. 1 7 9 S . 
* Iflid. 
5 Beitr.-ige. I I , 2 7 5 . 
* Sche'efe. II. 
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15. Acét.xie. ESP. 1 6 - Acétate de plomb. Le plomb n'est point attaqué 
par l'acide acétique, dans des vaisseaux fermés, ainsi que 
Schéele 1 l'a fait voirie premier, et que, depuis, Vauquelia 
s'en est assuré; mais lorsque ce métal se trouve être à-la-fois 
en contact avec l'acide et l'air, il s'oxide,et cet oxide se dis
sout à mesure qu'il se forme. L'union de lacide acétique avec 
le protoxide de plomb, qu'il dissout très-facilement, produit 
deux sels dont le premier est un sel neutre, et l'autre avec 
excès de base. 

r. Uacétate de plomb est connu depuis long-temps. Isaac 
Hollandus et Raymond Lulle en font mention. On lui avait 
autrefois donné une grande variété de noms différens, 
tels (pie ceux de sucre de plomb , sucre de Saturne, sel de 
Saturne, etc. 

Ce sel est employé en très-grandes quantités parles teintu
riers et les imprimeurs sur toiles de colon. Us le mêlent avec 
l'alun ou avec le sulfate de fer, et forment ainsi un acétate 
d'alumine ou de fer , dont ils se servent avec beaucoup plus 
d'avantage, comme mordans, pour fixer leurs couleurs, que 
de l'alun ou du sulfate de fer. On le prépare en grand en An
gleterre, en Hollande et en Erance. Dans les deux premiers 
pays, c'est avec la bierre aigre que les manufacturiers font 
leur acide; en Erance, c'est avec le vin qu'ils le préparent. Les 
différens procédés de fabrication de ce sel ont été décrits par 
Weber* et Deir.achy 3 , et plus récemment par Pontïer + . 

réparation. On peut réduire ces divers procédés à deux, dont l'un con
siste à exposer le plomb à l'état métallique à l'action de l'acide 
acétique, et l'autre à mettre en dissolution dans cet acide le 
carbonate de plomb. Dans le premier cas, on met dans des 
vaisseaux de terre, avec de l'acide acétique, des lames minces 
de plomb. Aussitôt que les lames de ce métal, qui sont près 
de la surface de l'acide, se sont recouvertes d'une croûte 
d'oxide, on les plonge au fond de la liqueur en ramenant 
à la surface des lames nouvelles, parmi celles qui y étaient 
submergées. Ces lames s'incrustent à leur tour et on les 
enfonce, comme les premières, dans la liqueur, où l'oxide 

1 CrelPs Annats. I I I , 8. Traduction anglaise. 
' Phys . Chim. Magazin. I , 8.̂ . 

3 Laborant in grossen. 
* Ann. de Chim. X X X V I I , aSS, 
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est dissous. On continue chaque jour ces changemens de 
place alternatifs des lames, jusqu'à ce que 1 acide soit suffi
samment chargé de plomb. On filtre alors cette dissolution, 
et on la concentre par 1 évaporation, jusqu'à ce que par le 
refroidissement elle donne de petits cristaux d'acétate de 
plomb. 

D'antres fabricans d'acétate de plomb le préparent en faisant 
dissoudre dans l'acide acétique du carbonate de plomb, produit 
par l'exposition du métal aux vapeurs du vinaigre; ou bien ils 
substituent la litharge, protoxiJe de plomb, au carbonate, 
et on evapórela dissolution à la manière ordinaire jusqu'à 
ce qu'elle cristallise. On considère cette dernière méthode 
comme plus dispendieuse que l 'autre; mais au-lieu de ces 
oxides artificiels, ne pourrait-on pas se servir avec avantage 
du carbonate de plomb natif qui se trouve en abondance dans 
beaucoup de contrées? 

L'acétate de plomb cristallise ordinairement en petites ai- rropriíiíi. 
guilles brillantes, satinées, qui ont la forme de prismes té
traèdres applatis, terminés par des sommets dièdres. 11 a une 
saveur sucrée et un peu astringente. Sa pesanteur spécifi
que est'de 2 , 3 Í 5 L'eau qu'on tient en éhullition sur ce sel 
en peut dissoudre environ les 0,20, de son poids; elle en re
tient à-peu-près les 0,27 en dissolution lorsqu'elle est froide 2 . 
A l'air ce sel n'éprouve aucun changement. Ses parties con
stituantes se séparent aisément. Il se dépose ordinairement, 
dans sa dissolution dans l'eau, une petite portion de poudre 
blanche qui est du carbonate de plomb formé par la com
binaison du métal avec l'acide carbonique que contient ordi
nairement l'eau. On produit le même précipité en soufflant à 
travers une dissolution de ce sel 3 . 

L'acétate de plomb est décomposé par tous ceux des aci
des, et de leurs composés, qui forment avec le plomb des sels 
à-peu-près insolubles dans l'eau, tels que les acides sulfurique, 
phosphorique, hydrochlorique, fluorique, oxalique, mali-
que, etc. 

Lorsque l'acétate de plomb est exposé à la chaleur, il est Produiu 

1 Hassenfratz, Artrj. de Chirn. X X V I I I , l 'j . 
' î îostock, INicholson's Journ. X I , ô, W e n z e l assure que l'eau, à 

la température d'environ 38° ceno'g., dissout soft propre poids de ceseJ. 
Yerwandtschat't, p. 3o8. Mais c'est une erreur. 

} Proust , Journ. de Phys, L V 1 , 206. 1 
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' Proust , Journ. de Phys. L V I , 209. 
5 "Mon analyse. 
3 Eerzelius , Annals of Pliilosophy. V , r^5. 
4 Composition the'scetîque, en supposant le sel composé de 

1 atome acide , 1 atome oxide, et 3 atomes eau. 

,. U décomposé, et si on le distille dans une cornue, on obtient 
des produits très singuliers, qui lurent e x a m i n e s dabord par 
Be< cher, par Baume ensuite, et d'une manière plus particu
lière par Pluvinet ·, mais c'est par Proust que nous avons eu les 
détails les plus précis et les plus exacts sur ce sujet. En distillant, 
à une douce chaleur, i Go parties de sucre de plomb (acétate de 
plomb ), il en obtenait i 2 parties d'une eau légèremenl acidulée 
de vinaigre. En augmentant ensuite le feu, il passait 72 parties 
d'un liquide jaune, ayant l'odeur d'alcool, forte et agréable, 

3uoiqu'avec un mélange de celle d'empyreume. En ajoutant 
e la chaux à la liqueur, il se dégageait de l'ammoniaque, qui 

existait dans le liquide en état de combinaison avec un léger 
excès d'acide acétique. En saturant de potasse la liqueur, et 
en la laissant ensuite reposer pendant vingt-quatre heures, 
il s'en séparait environ un tiers de partie d'huile qui surna
geait. Celte huile enlevée de la surface du liquide, au moyen 
d'un syphon, avait une odeur forte. En distillant alors la 
liqueur à une do'uce chaleur, les huit premières parties qui 
passaient étaient d'une pesanteur spécifique de 0,88. Ce li
quide se mêlait avec l'eau, exactement comme l'alcool; il 
avait une saveur forte, et sa volatilité était à peine inférieure 
à celle de l'éther. Cette liqueur présentée à la lumière d'une 
bougie brûlait rapidement avec une large flamme blanche-
elle contenait manifestement une portion considérable d'eau \ 
Il se dégageait en abondance, pendant la distillation, du gaz 
acide carbonique, mais sans émission sensible d'aucun autre 
fluide élastique. 

L'acétate de plomb est composé de 

Acide 26* . . . 26,9c 3 . . . 26,84* 
B a s e 5 8 . . . 5 8 , 7 i . . . 5 8 , 9 5 
Eau 16 . . . 14,33 . . . i4,2i 

100 100,00" 100,00 

2. Sous-acétate. C'est Schéele qui reconnut le premier 
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• Crell's Annals. I l l , 8 . Traduction anglaise. 
1 JSicholsoTi's Journ. V I , 223. 
3 CrelTs Annals. 111, 10. Traduction anglaise. 
* .Nicholson's Journ. X L , 75 . 

la nature Je ce sel *, dont Thénard examina le premier aussi 
les propriétés avec précision *. On peut le former en faisant 
bouillir ensemble dans l'eau 1 0 0 parties du sucre de plomb 
et i5o pariies du protoxide de ce métal sec et dépouillé d'a
cide carbonique. Sa saveur est moins sucrée, il n'est pas so-
luble dans l'eau, et il cristallise en lames. Les proportions 
de ses parties constituantes sont, suivant Berzelius, de 

Acide i3,23 1 0 0 
Base 8 6 , 7 7 6 5 6 

1 0 0 , 0 0 

D'où il suit que c'est un composé de i atome acide et de 
3 atomes oxide de plomb. 

La dissolution de l'oxide de plomb dans l'acide acétique E x t r » ; f 

fut particulièrement recommandée par Goulard, chirurgien d e G o l l U ' i ' 
à Montpellier, comme étant d'un emploi très-avantageux dans 
les cas d'inflammation. Cette préparation, qu'on obtenait en 
faisant bouillir du vinaigre distillé sur du protoxide de plomb, 
jusqu'à ce qu'il en fût complètement sa tu ré, s'appelait ex Irait de 
Goulard, -vinaigre de plomb. Schéele avait reconnu le pre
mier la nature de cette substance, en s'assurant que la dis
solution du sucre de plomb dans l'eau est convertie en ex
trait de Goulard, lorsqu'on y tient plongée pendant un jour 
une lame de plomb, et en prouvant que la dissolution oxidait 
et dissolvait une portion de la lame 3 . Mais on avait mis en 
oubli les observations de ce chimiste, lorsque le docteur 
BostocL, en examinant l'extrait de Goulard, et en le compa
rant avec le sucre de plomb, fit voir que c'était réellement 
uns dissolution de sous-acétate de plomb dans l'eau 4 . Ce sel 
est précipité par l'acide carbonique en beaucoup plus grande 
proportion que l'acétate, et il était connu des chimistes comme 
moyen d'essai plus sensible pour le mucilage ouda gomme, 
long-temps avant que John Hunier l'eût employé comme 
réactif. 

ESP. 17. Benzoate de plomb. La dissolution du plomb par I 7- E e n î ° * t c -
l'acide benzoïque ne s'opère que difficilement; elle donne, 
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par l'évaporation, des cristaux de benzoate de plomb, dont 
la couleur est d'uil blanc éclatant, qui sont solubles dans 
l'alcool et dans l'eau. Ces cristaux ne s'altèrent point à l'air, 
mais la chaleur les décompose en en dégageant l'acide. Les 
acides sulfurique et hydrochlorique en séparent le plomb 
Ce sel est composé de 

A c i d e . . . . 4 9 , 6 6 * . . . . 4f),79 3 

Base 46,4q 4 M 7 
Eau 3,85 3 , 7 4 

1 0 0 , 0 0 100,00 

Berzelius obtint un sous-benzoate de plomb , en faisant 
digérer le benzoate neutre dans l'ammoniaque caustique. Il 
trouva qu'il était formé de i atome acide -+· 3 atomes oxide 
de plomb, ou, en poids, de 

Acide henzoïque 26 
Protoxide de plomb 74 

1 0 0 

»8 S- ri aie- ^ S P - ] ^. Succinate de plomb. L'acide succiniqne agit à 
peine sur le plomb, mais il dissout, le protoxide de ce métal. 
La dissolution donne, suivant Wenzel , de longs cristaux, 
déliés et feuilletés + , à peine solubles dans l'eau, mais qui le 
sont dans l'acide nitrique. L'acide succiniqne précipite l'acé
tate de plomb et ne produit point cet effet sur les nitrate ou 
hydrochlorate de ce métal 5 . 

Les parties constituantes de ce sel, sont 

Acide 3o.g 6 3o,86 ? 
Base 69,1 69,14 

1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 0 

En faisant digérer le succinate neutre dans l'ammoniaque, 

1 Trommsdorf, A n n . de Chim. X I , 3 T 6 \ 
* lîerzelius, Aimais of Philosophy, V, 1 8 j . 
a Composition théorique, en supposant le sel composé de I atome 

acidfi , i atome oxide et i atome eau. 
4 WenzePs Vei wandtschaft, p. 2 ^ 1 . 
5 Stockar de IVeuforn de Succiiio. § 3 3 , ainsi que l'indiqua Grtn, 

Handbuch. I I I , 281. 
6 l îerzelius, Annals of Philosophy, V, loo. 
1 Composition théoretique. 
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Berzelius obtenait un sous-succinate, composé de i atome 
acide -+• 3 atomes oxide de plomb. Ses parties constituantes 
étaient 

Acide succinique 1 3 , 0 7 ] 0 0 
Oxide de plomb 86,93 666 

1 0 0 , 0 0 

ESP. if). Suhérate de plomb. L'acide subérique enlève le 
plomb aux acid<s acétique et nitrique *. 

Esp. ao. Oxalate de plomb. L'acide oxalique noircit I e 2 0 . Oxsiats. 

plon.b sans l'attaquer sensiblement ; mais il dissout son pro
toxide, et lorsqu'il en est à-peu-près saturé, la dissolution 
dépose de petits grains cristallins, d'oxalate de plomb. Le 
même précipité de cristaux se produit lorsqu'on verse de 
l'acide oxalique dans une dissolution dans l'eau des nitrate, 
bydrorhlorate ou acétate de plomb. Ces cristaux insolubles 
dans l'alcool, le sont à-peu-près aussi dans l'eau, à moins 
qu'ils ne contiennent un excès d'acide. Les parties consti
tuantes de ce sel sont : 

Acide 24,54 3 «4,566 3 

Oxide 75,46 75,634 
1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 0 

Esp. a i . Mellate de plomb. L'acide mellitique précipite en 
blanc la dissolution de nitrate de plomb; mais par une addi
tion d'acide nitrique le précipité est redissous 4 . 

ESP. 22. Tartrate de plomb. L'acide tartarique n'exerce T a r i n t e , 

aucune action sur le plomb ; mais il se combine avec son 
oxide, et il précipite, sous la forme d'une poudre blanche, 
le tartrate de plomb de ses dissolutions dans les acides nitri
que, hydrochlorique et acétique. Ce sel est complètement 
insoluble dans l'eau 5 . Ses parties constituantes, d'après les 
analyses qui eu ont été respectivement faites jusqu'à présent, 
sont de 

A c i d e . - . . 3 4 6 3 7 ' 3 7 , 4 4 8 3 7 ,5s 3 7 ,43 r ° 
Protoxide . ' 66 63 62,56 62,5 62,57 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 0 

1 Bouillon-Lagrange, Ann. rte Chim. XXIII , 48. * Rerzelius, 
Annals of Philosophy. V, r)7- 3 Composition ttiéorétique. * Kla-

?rolh' Bcitrapc. I l l , 1.32. 5 Bucholz , Gehlen's Journ. V , i6ç). 
Tlienard, Ànn. de Chim. X X X V I I I , 3 7 . i Bucholz , Gehlen's 

Journ. V, IGÇJ
 8 IMon analyse. 9 Bcrzciius, Annals of Ph i l s so -

pliy. V, 0,5. _'° Composition theorclique. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ESP. a3 . Tartrate de potasse et de plomb. Nous Savons, 
parThénard, que ce sel triple, qu'on obtient en faisant bouillir 
ensemble dans de l'eau du tartrate acide de potasse et l'oxide 
de plomb, n'est pas soluble, et qu'il u'est décomposé ni par 
les alcalis, ni par les sulfates 1. 

Esp. 24. Citrate de plomb. L'acide citrique, qui n'attaque 
pas le plomb, précipite la dissolution acétique de ce métal 
en un citrate de plomb, sous forme pulvérulente, très-peu 
soluble Les parties constituantes de ce sel, sont, 

Acide 34,i8 3 34,5 + 
Oxide 65,82 65,5 

>oo 1 0 0 

ESP. a5 . R/ieumate de plomb. C'est une poudre inso
luble 5 . 

ESP. 2,6. Saccho-laclate de plomb. L'acide saccho-lactique 
précipite en blanc la dissolution de nitrate de plomb 5 . Ce pré
cipité est facilement attaqué par la ebrateur^ l'acide brunit à 
une température peu élevée. Les parties constituantes de 
ce sel sont : 

Acide 48,34 7 48,28 a 

IJase 5i,66 51,72 

1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 

A R . U A I A F E . ESP. 27. jlfalate de plomb. L'acide malique n'a aucune 
action sur le plomb; mais lorsqu'on verse de cet acide dans 
une dissolution de plomb par les acides nitrique ou acétique, 
le malate de plomb est immédiatement précipité 9 . Cette pré
cipitation du malate de plomb a également lieu, ainsi que l'a 
observé Vauquelin, en versant de l'acétate de plomb dans une 
dissolution contenant du malate de ebanx. Ce précipité se dis
tingue aisément par sa forme de flocons légers, et par la facilité 

» The'nard, Ann. de Chim, X X X V I ] I , 36. 
a Wen/.el's Verwandtscfiaft, p. 18^. 
3 Berzelius, Annals of Philosophy. V, g?, 
4 Composition iheoretique. 
s Annals of Philosophy. V I I I , a5L 
« Scheele. II , 80 . 
7 Berzelius , Annals of Philosophy. V , 1 8 0 . 
* Composition theoretique. ^ 
• Scheele , Croll's Annals. II , 7. Trad, anglaise,. 
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' Aun. de Cliim. X X X V , i 5 5 . 
• Donovau, Phil. Xrans. 1 Si5. 
* Schécle. I I , iGG. 

avec laquelle ¡1 se dissout dans les acides acétique et nitrique 
affaiblis Le sur-raalate de plomb est soluble dans l'eau. 

Esp. 28. Sórbate de plomb. Les expériences de M. Do-"8. Sorbatt. 

novan nous ont fait connaître qu'il y a trois sous-espèces de 
ce sel. 

1. Le sórbate neutre. Lorsque ce sel a été obtenu par pré
cipitation, il est sous la forme d'une poudre blanche ; niais 
s'il provient de sa dissolution dans son propre acide, il est 
en beaux cristaux argentins. Il est entièrement insoluble dans 
l'eau. 

2. Sous-sorbate. C'est une matière blanche, insoluble, 
dense et dure si elle est en masse, et graveleuse lorsqu'elle 
est pulvérulente. 

3. Sur-sorbate. Ce sel n'est jamais sous forme solide. Il a 
une saveur sucrée ' . 

E S P . ay. Lactate de plomb. En mettant en digestion pen- '> L a r t a t ^ 
dant plusieurs jours de l'acide lactique sur du plomb, ce 
métal est dissous, et il en résulte un liquide d'une saveur dou
ceâtre et astringente qui n'est pas susceptible de cristallisa
tion 3 . L'acide lactique s'unit avec l'oxide de plomb en trois 
proportions différentes, et forme ainsi trois composés salins 
divers. 

1. Lactate neutre. On l'obtient en faisant digérer dans une 
dissolution alcoolique d'acide lactique du protoxide de plomb, 
réduit en poudre fine, jusqu'à ce que le liquide ait acquis une 
saveur sucrée. En l'évaporant alors jusqu'à la consistance de 
miel, il dépose le lactate en petits grains qu'on peut puri
fier en les lavant dans l'alcool. Etant sèches, ils sont légers et 
argentés. Ces cristaux ne s'altèrent point à l 'air; en les trai
tant avec l'acide hydro-sulfurique, on peut en obtenir l'acide 
lactique pur. 

2. Sur-laciats. L'acide lactique mis en digestion sur du 
carbonate de plomb , devient plus brun , mais il ne peut 
être saturé complètement par foxide. On obtient un sel 
acide qui ne cristallise pas, mais qui se dessèche en un 
sirop sous la forme d'une masse brune, avec une saveur sucrée 
et austère. 
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1 Berzelius, Djurkemien. I I , 43f)-
* H raco u na c , Ann. de O n m. L X X X Y I , g3. 

3. Sous-lactate. En faisant digérer l'acide lactique sur une 
quantité de protoxide de plomb plus considérable que celle 
nécessaire à sa saturation, le liquide prend d'abord une couleur 
plus rembrunie; mais à mesure que la digestion a lieu, la couleur 
s'éclaircit, et l'oxide se gonfle en une poudre volumineuse. 
Si l'on évapore le tout à siccilé, et qu'après avoir fait bouillir 
le résidu dans l'eau, on fdtre la liqueur encore chaude, il s'y 
dépose, par le refroidissement, une poudre d'un jaune clair, 
qui est du sous-lactate de plomb. En la faisant sécher, elle de
vient farineuse et douce au toucher. Elle est décomposée 
par les acides les plus faibles. Lorsqu'étant chaude on la met 
sur le feu, elle brûle jusqu'à un certain point comme une mèche, 
en laissant le plomb en plus grande partie réduit. Ce sel 
est composé, suivant les expériences de Berzelius, de 

Acido 17 
Oxide de plomb 83 

100 

Mais il considère la proportion du plomb ainsi établie , 
comme trop élevée ' . En supposant le sel formé de r atome 
acide -+- 3 atomes oxide, le poids d'un atome d'acide lactique 
serait 8 ,716. Nous pouvons considérer celui de 8 , T 5 O 

comme une approximation qui réduirait un peu la proportion 
d'oxide de plomb. 

Esp. 3o. Zurnate de plomb. C'est un composé insoluble 
et incristallisahle ressemblant à de la gomme ». 

3". Gaitate. Esp. 3 i . Gnllate de plomb. Berzelius prépara ce sel de 
la manière suivante. Après avoir fa t dissoudre de l'acide gal-
Iique dans une très-petite quantité d'eau, il ajoutait à la dis
solution du carbonate d'ammoniaque solide. Lorsque toute 
effervescence avait ce^sé d'avoir lieu, il plaçait la liqueur 
avec de l'acide sulfurique sous le récipient de la machine 
pneumatique dans lequel on faisait le vide. L'ammoniaque s'é
vaporait d'abord et ensuite l'eau. La masse saline desséchée 
était ensuite dissoute dans de l'eau chaude mêlée avec une 
dissolution bouillante de nitrate de plomb. Le tout était alors 
mis à digérer dans une fiole, jusqu'à ce que le gallate se fut 
formé en grains. On lavait les grains à plusieurs reprises avec 
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'Berzel ius , Annals of Philosophy. V , I J J . 
* Composition théoréticTue. 
3 Annals of Philosophy. V , i S3. 
* Composition théorétique , dans la supposition cjii'im atome dp 

tannin pese 26,6*5. Mais si le poids d'un atome de tannin n'est que 
de , comme je l'imagine, alors le tannale dans la table sera 
un composé de 3 atomes tannin et d'un atome d'oxide de plomb ; et 
U tannate <juc Berzelius considère comme étant un sous-tannate , 
Reta„ en réalité , le tannate neutre. 

de l'eau chaude, après quoi on les faisait sécher entre des 
doubles de papier brouillard. Le gallate de plomb, ainsi préparé, 
est une poudre blanche cristalline, avec une nuance de gris. 
Ce selse bruuit à l'air. Ses parties constituantes sont : 

Acide 36 ,5 ' 3 6 ' 
Base 63,5 64 

1 0 0 , 0 1 0 0 

- LSP. 32 . Tannate de plomb. Berzelius obtint ce sel en T a n n a t i , 

opérant ainsi qu'il suit. 11 traita à froid une infusion de 
noix de galle, par l'ammoniaque, en approchant le plus près 
possible du point de neutralisation complète de l'infusion par 
l'alcali employé. Il mêlait alors la liqueur avec de l'hydrochie-
rate de barite. Il se produisait un précipité abondant de tan-
rate de barite. Après l'avoir séparé par le filtre , il le lavait 
avec soin. En mêlant ce tannate avec de l'acide sulfurique 
étendu, il se formait un sur-tannate de barite soluble dans 
l'eau chaude. Il ajoutait ensuite de l'acide sulfurique à la 
dissolution jusqu'à ce que la barite eût été précipitée en tota
lité. Le liquide étant alors filtré, avait une saveur très-astrin
gente et rougissait le papierdetournesol.il ajoutait de l'am
moniaque jusqu'à ce que le tannate de barite commençât à 
se précipiter, et il mêlait le tout avec du nitrate de plomb 
pendant aussi long-temps qu'il se produisait du précipité. Il 
faisait ensuite bouillir ce précipité dans l'eau tant que le tan
nin séparé était du tannate neutre de plomb; il le faisait sé J 

cher dans le vide et le soumettait à l'analyse. Ce tannate est 
composé de 

Tannin 65,79 3 63,54* 
Oxide de plomb. . 34,21 . . . . . 34,46 

ί ο υ , 0 0 ιοο ,οο 
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Telles sont les propriétés des sels de plomb autant qu'ils 
ont été examinés jusqu'à présent. Comme, pour le plus grand 
nombre d'entre eux, ces sels sont insolubles dans l'eau, ils peu
vent nous servir utilement à déterminer le nombre équiva
lent pour les différens acides qui les composent. Berzelius a 
tiré un parti avantageux de cette propriété. Ce fut princi
palement à l'aide de ces sels qu'il parvint à faire l'analyse des 
différens acides végétaux. 

La composition des sels de plomb se détermine aisément 
eu les considérant comme des composés de I atome oxide de 
plomb et de i atome de chacun des acides. Le poids d'un 
atome de protoxide de plomb est î / j , et nous avons donné, 
dans un précédent chapitre de ce volume, le poids d'un 
atome de chacun des acides. 

De tous les sels de plomb, ce sont l'acétate et le carbonate 
dont on fait le plus d'usage. On se sert principalement de 
l'acétate pour se procurer, par double décomposition, les 
acétates d'alumine ou de fer, afinde les employer comme mor-
dans. On fait un très-grand usage dans la peinture du carbo
nate , sous le nom d'oxide blanc, et le chromate de plomb 
s'y employé aussi comme produisant un très-bel effet. 

S E C T I O N XX. 

Se/s d'iltain. 
QUOIQUE plusieurs des sels d'étain soient d'une grande 

importance dans l'art de la teinture , et qu'ils ayent été 
connus des manufacturiers depuis la découverte de la tein
ture écarlate, dont l'oxide d'étain est un ingrédient essentiel; 
ce n'est cependant que depuis peu qu'on a examiné avec 
quelque précision la nature et la constitution de ces sels > et 

Lorsqu'on fait digérer le tannate de plomb dans l'ammo
niaque, il ne se produit aucun changement; mais si le tan
nate d'ammoniaque est mêlé avec une dissolution bouillante 
de sous-nitrate de plomb, on obtient un sous-tannate Ce sel 
était blanc , prenant une teinte grisâtre en séchant; mais 
Berzelius ne put parvenir à en faire l'analyse d'une manière 
satisfaisante. 
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S E L S D ' E T A I N . 

qu'on est parvenu à donner une explication Satisfaisante , 
tant des propriétés remarquables de quelques-uns d'entre 
eux r que des grands cbangemens dont ils sont susceptibles. 
C'est principalement aux recherches de Pelletier, Adet et 
Proust, que sont dûs les progrès dans cette branche de 
la science. 

L'étain s'unit comme le fer, à deux doses d'oxigène. Il 
forme ainsi deux oxides distincts avec chacun desquels plu
sieurs des acides sont susceptibles de se combiner. Parmi 
les sels qui résultent de ces combinaisons r ceux qui con
tiennent le métal oxidé au minimum, absorbent très-faci
lement l 'oxigèrie, et passent à l'état des sels oxigenes. Les 
sels d'étain se distinguent par les propriétés suivantes. 

1. Ils sont, pour la plupart, plus ou moins solubles dans cu-acièrw. 

l'eau, et la dissolution a ordinairement une teinte jau
nâtre ou brunâtre ; mais elle est quelquefois sans cou
leur. 

2. Le ferrocyanate de potasse , versé dans ces dissolu
tions, y produit un précipité blanc. 

3 . L'hydrosulfate de potasse précipite en noir brun les 
sels qui contiennent le protoxide d'étain, et en jaune doré, 
ceux où le métal est à l'état de peroxide. 

4- Il ne s'y produit point de précipité par l'acide gallique, 
ni par l'infusion de noix de galle. 

5. Avec le sublimé corrosif, perchlorure de mercure, le 
précipité dans les sels à protoxide d'étain est noir ; dans 
ceux à peroxide, il est blanc. 

6. Lorsqu'on plonge une lame de plomb dans des dissolu
tions de sels d'étain, ce dernier métal est séparé, soit à 
l'état métallique, soit à celui doxide blanc, on peroxide; mais 
cet effet n'a pas lieu dans toute dissolution d'étain. 

7. L'hydrochlorate d'or précipite en couleur pourpre les 
dissolutions contenant l'étain combiné au minimum d'oxi
gène. 

On distinguait autrefois par l'êpithète jovial les sels d é-
tain, parce que ce fut par le nom de Jupiter que les althi-
niistes désignèrent ce métal. 

Esp. i . Nitrate d'étain. L'acide nitrique agit avec une 1. Nitral* 
énergie étonnante sur l'étain, qu'il convertit en oxide avec 
dégagement considerable de calorique; mais il paraît que 
cette action de l'acide sur les oxides du métal, n'est que très' 

IL 43 
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* Proust, Journ. de Puys . J J , IJ3. 

faible, et c'est par cette raison que l'union qu'il forme avec 
eux est peu durable. Ils s'en séparent dès qu'on essaie de 
concentrer la dissolution. Les chimistes, qui connaissent 
depuis long-temps ce fait, ont essayé de diverses manières 
à rendre ces dissolutions de l'étain dans l'acide nitrique plus 
permanentes; mais toutes leurs tentatives à cet égard ont 
été sans succès. 

J r , ; o n Lorsqu'on verse sur de l'étain de l'acide nitrique d'une pe-
d e r « r i d ç n i i r > - s a r j | e u r spécifique de i . i i i i i le métal est rapidement dis
que sur 1 aima. r • \ - -i î 

sous avec eliervescence tres-vive; il se produit une grande 
élévation de température, qu'on doit modérer en plongeant 
dans l'eau froide le vase où se fait le mélange. Dans ce 
cas, l'oxigèue est principalement fourni par l'eau, l'étain 
n'est combiné qu'au minimum avec ce principe, et par con
séquent, la dissolution de couleur jaune qu'on obtient, est 
réellement un nitrate d'étain. Elle prend peu-à-peu de l'opa
cité, et dépose une poudre blanche qui est un dxide de-* 
tain au minimum d'oxigène, ainsi que Proust l'a démontré. Cet 
oxide se sépare en grande quantité de la dissolution, si on la 
chauffe. Pendant que la dissolution de l'étain s'opère, il se 
forme de l'ammoniaque, dont l'odeur est rendue sensible par 
une addition de potasse à la liqueur. Ou voit donc que, dans 
cette action de l'acide nitrique sur l'étaiu, cet acide et l'eau 
ont été décomposés; Ieuroxigène s'est combiné avec l'étain, 
taudis que l'union de 1 hydrogène de l'eau avec l'azote de 
l'acide a produit de l'ammoniaque. Si on ajoute à la dissolution 
un peu d'acide nitrique, et qu'on chauffe,l'étain se précipite 
à l'état de peroxide*. 

Lorsqu'on met sur de l'étain de l'acide nitrique d'une pesan
teur spécifique de i , a5 , il se produit une action très-violente , 
le métal est uxidé au maximum, et il est eu totalité séparé du 
liquide. On voit donc qu'il n'existe pas de pernitrate d'étain , 
le peroxide de ce métal n'étant pas susceptible d'entrer en 
combinaison avec l'acide intrique. En évaporant la liqueur 
on obtient du nitrate d'ammoniaque. Morveau trouva, qu'en 
traitant dans une cornue un mélange de i partie d'acide ni
trique concentré, et de i i partie d'étain, il ne se dévelop
pait point de gaz, malgré la violence de l'action produite. 
En examinant le liquide, il reconnut que l'ammoniaque 
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formé s'élevait aux o,n5 du poids total du mélange \ D'où il 
suit que pendant l'oxulation . l'acide et l'eau sont décomposés, 
et en proportions telles que leur îivdrngène et azote se com
binent et donnent naissance a de l'ammoniaque, tandis que 
leur oxigène s'unit en totalité avec Te tain. 

ESP. 2. Carbonate d'étain. On n'a pas reconnu jusqu'à ». oi-bonute. 

iiréseut que l'acide carbonique fut susceptible d'union avec 
es oxides d'étain. Bergman essaya, sans pouvoir y réussir, de 

former cette_combinaison, et il trouva que le poids de ces 
oxides, précipités par des caibonates alcalins de leur disso
lution dans les acides, augmentait à peine d'une manière 
sensible 1. Proust ne réussit pas mieux dans les tentatives 
qu'il fit pour combiner ces corps avec l'acide carbonique 3 . 

ESP. 3 . Borate d'étain. L'acide borique ne produit 
aucun effet sur l'étain; mais le borax précipite jhydrochlo-
rate d'étain en une poudre blanche insoluble dans l'eau. 
Ce sel, soumis à l'action d'une forte chaleur, se fond en une 
scorie opaque 4 . 

E S P . 4· Phosphate d'étain. L'action de l 'aciJephospbo-4. rhDipim»» 
rique sur l'étain est à peine sensible , si ce n'est lorsqu'on 
expose un mélange de cet acide vitreux avec le mêlai à l'ac
tion d'une forte chaleur. Dans ce cas , l'acide est eu partie 
décomposé, il se forme un phosphure paf la combinaison 
de son phosphore avec une portion de l'étain, et un phos
phate, par l'union de l'étain oxidé par son oxigène avec la 

Iiortiou de l'acide non décomposée 5. Les phosphates alca-
ins précipitent aussi ce sel de la dissolution de l'hydrochlo-

rate d'étain; et il peut être produit en mettant eu digestion 
de l'oxide d'étain dans .l'acide phosphorique. Le. phosphate 
d'étain est insoluble dan» l'eau. Letairi ne précipite; pas le 
cuivre de sa dissolution dans l'acide hydrqchlorique. Le 
phosphate d'étain, lorsqu'il est chauffé, se fond en un 
verre 6 . 

ESP. 5. Sulfate d'étain. Lorsqu'on plonge un cylindre 5 . S u i f . t » . 

' Fnrye . mélhoiî. chim. I , 633. 
* Opn*c. II . 3^9. 
i Journ ein Phys. L I , 167. 
4 WenzePs Verwandtschaft, p. 2 5 î . 
5 Pelletier, Ann. de Chim. X I I I , 116 . 

fr Wenziel's Verwandtschaft , p. 175. 
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d'étain dans de l'acide sulfurique , on s'aperçoit à peine, 
pendant quelque temps, qu'il se produise aucune action; mais le 
métal est converti par degrés à sa surface en flocons blancs 
qui s'en détachent et tombent au fond de la liqueur, ou 
ils restent à l'état d'une poudre blanche. Il s'élève en même-
temps des bulles d'acide sulfureux qui se dégagent. Les pro
priétés des composés que l'acide sulfurique forme avec l'é-
tain, n'ont pas été examinées avec beaucoup d'attention. Kun-
kel, Wallérins et Monnet, qui se sont le plus occupés de 
l'action de cet acide sur le métal, ont essayé d'en opérer 
la dissolution à l'aide de la chaleur. Dans ce cas, l'acide est dé
composé, il y a émission de gaz acide sulfureux, et même 
développement de soufre, si la chaleur est continuée pendant 
assez long-temps. Le mêlai est oxidé au maximum, et le 
persulfate obtenu n'est pas susceptible de cristalliser ; mais 
par l'évaporation il se prend en gelée; et en ajoutant de l'eau 
à la dissolution, le sel se précipita à l'état d'une poudre 
blanche. 

Mais si l'action de l'acide s'exerce à froid, ou si l'étain 
combiné avec un maximum d'oxigène est dissous dans l'acide 
sulfurique, il se forme, dans l'une ou dans l'autre de ces 
circonstances, un sulfate d'étain, qui donne, par l'évapora
tion, des cristaux en aiguilles fines, ainsi que Monnet l'ob
serva il y a long-temps. La méthode la plus simple à em
ployer pour la préparation de ce sel, est celle indiquée par 
Berthollet fils; elle consiste à verser de l'acide sulfurique con
centré dans un hydrochlorate d'étain peu étendu d'eau ; il se 
forme un précipité blanc floconneux, qui est le sulfate d'étain. 
Il peut se redissoudre dans l'eau, et en évaporant lente
ment la dissolution , on obtient des cristaux prismatiques 
très-minces. Les alcalis décomposent en partie ce sel en lui 
enlevant une portion de sou acide, et le font passer ainsi 
à l'état d'un sous-sulfate d'étain *. 

o. suinte. Esp. 6. Sulfite d'étain. Dans le cours de leurs expé
riences sur les combinaisons que l'acide sulfureux est sus
ceptible de former, Fourcroy et Vauquelin ont eu occasion 
d'examiner l'action de cet acide sur l'étain. Ils ont reconnu 
qu'en plongeant une lame d'étain dans de l'acide sulfureux 
liquide, il prend une couleur jaunâtre , qui passe ensuite au 
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1 Fourcroy. V I , 3o. 
' Sehi-'ele. I , ,80. 
> Ann. de C h i m ^ X X X I I , i f i . 

noir; et il s'y précipite une poudre noire qui est un sulfure 
d'étain. Dans ce cas, une portion de l'acide est décomposée; 
l'étain qui lui enlève sou oxigène est en partie oxidé, il se 
combine avec le reste de l'acide, et se précipite en partie à 
l'état de sulfure combiné avec' Je soufre de l'acide décom
posé. Il reste en dissolution de l'hyposulfite d'étain ; car il se 

[>récipite du soufre par une addition d'acide sulfurique à 
a dissolution *. 

Esp. 7*. Arseniate d'étain. Lorsqu'on fait digérera chaud 
l'étain dans l'acide arsenique, ce métal s'oxide lentement en 
se combinant avec l'oxigène de l'acide, et la dissolution finit 
par se prendre en une masse gélatineuse. L'acide arseuique 
enlève l'étain à l'acide acétique, et les arseniates alcalins pré
cipitent l'hydrochlorate d'étain en une poudre insoluble qui 
est l'arseniate d'étain. Ce sel n'a pas encore été examiné*. 

ESP. 8. Acétate d'étain. L'acide acétique n'agit que très- Aciion 

lentement sur l'étain, même à l'aide de la chaleur. Il ne ûàl\ll»a 
l'oxide et ne le dissout qu'en petite proportion. Vauquelin a A a u * -
fait dernièrement des expériences dont l'objet était de con
naître l'action spontanée de cet acide à l'état de vinaigre 
sur les vaisseaux d'étain. Comme c'est ordinairement dans des 
vases de ce métal qu'on le mesure, que l'étain s'y trouve 
toujours allié avec un peu de plomb, et que tous les sels de 
plomb sont des poisons, il était de la plus grande importance 
de s'assurer si le vinaigre attaque le vaisseau, et dans ce cas, 
si son action ne s'exerce que sur l'étain, ou si elle s'étend 
au plomb ; car alors Je vinaigre serait converti en poison. Le 
résultat de ces Recherches de Vauquelin, fut qu'une petite 
portion d'étain était dissoute parle vinaigre, et que ce liquide 
attaquait aussi le plomb lorsque sa proportion dans l'alliage 
excédait celle d'un sixième; mais que cette action ne s'exer
çait qu'aux seuls points du vaisseau qui se trouvaient être en 
même-temps en contact avec le vinaigre et avec l 'air 3 . 

Lorsqu'on fait bouillir l'acide acétique sur de l'étain, le 
métal se dissout par degrés en se combinant avec l'oxigène 
aux dépens de l'eau. La dissolution prend une couleur blan-
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* Fticyct. method, chim. I , a3. 
a Tromnrsdorf, Ann. de Chim. X I , 3 l5 . 
3 W e n z d ' s Verwandstchaft, p . 2T(l. 
4 Bergman. I , îCg. 
* Henderson, Annals of Philosophy. V I I I , î 53 . 

châtre et donne par l'évaporation de petits cristaux. Ca 
fait, que Lémerv annonça le premier, fut révoqué en doute 
par Monnet, Westendorf et Wenzi 1, qui ne purent jamais 
obtenir de cette dissolution d'acétate d'étain qu'une masse 
gommcuse; mais Morveau en établit la vérité en faisant pro
duire à cette dissolution, par son évaporation spontanée, 
des cristaux d'acétate d'étain *. Il est facile de rendre compte 
de la différence des résultats qu'obtinrent ces chimistes. Les 
cristaux étaient indubitablement Xncêtate d'étain, et la masse 
gommcuse le pcracétate de ce métal. Le mode le plus simple 
de préparation de l'acétate d'étain consiste à mêler ensemble 
dis dissolutions d hydrochlorate d'étain et d'acétate de plomb. 

S.BERNOATS. ESP . g. Eenzoïu- d'étain. L'acide benzo'npie ne dissout 
ni letaii! ni son oxide; mais en ajoutant du benzoate de po
tasse à une dissolution d'étain dans l'acide hydro-chloro-ni-
trique, il s'y précipite un Lenzoate d'étain. Ce sel est soluble 
dans l'eau à l'aide de la chaleur, mais inattaquable par l'alcool, 
et susceptible d'être facilement décomposé par l'action de 
la chaleur *. 

Esp. 10. S'tccinate d'étain. L'acide succinique dissout, 
à l'aide de la chaleur, l'oxide d'étain. La dissolution éva
porée donne des cristaux fins, larges et transparens. Le 
plomb, te fer, ni le zinc ne produisent aucune espèce de 
changement dans la dissolution de ce sel 3 . 

» : . O x a i a t e . Esp. i l . Oxalate d'étain. L'acide oxalique, aidé de la 
chaleur, attaque l'étain. Le métal noircit d'abord et se re
couvre ensuite d'une croûte blanche d'oxide. La dissolution, 
d'une saveur austère, donne par une évaporation lente, des 
cristaux prismatiques; mais lorsqu'elle est évaporée rapide
ment par une forte chaleur, elle laisse pour résidu une masse 
qui ressemble à de 1» corne *. 

ESP. Î A . Tartrate d'étain. Le tartrate d'étain n'a jamais 
été examiné par les chimistes. L'acide tartarique dissout 
l'oxide d'étain mais il n'a point d'action sur le métal. 

ESP. I3 . Rkeùm^te d'étain. Ce sel cristallise en pyra
mides à cinq faces tronquées s . 
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S E C T I O N XXI . 

Sels de cuivre. 

LA propriété que le cuivre a d'absorber aisément l'oxi-
gène, facilite, en général, la formation drs sels de ce métal ; 
par conséquent , leur examen présente beaucoup moins de 
difficulté que celui de plusieurs des genres déjà traités. C'est 
par cette raison sans doute que quelques-uns de ces sels sont 
depuis si long-temps connus, et aussi généralement employés. 
Les alchimistes , et les plus anciens chimistes , les distinguè
rent par la dénomination de sels de Vénus, parce que Vénus 
était le terme dont ils se servaient pour désigner le cuivre. 

On peut distinguer les sels cuivreux par les propriétés 
suivantes. 

1 . Ils sont presque tous solubles dans l'eau , ou du-moins c.r«cit; 

ils le deviennent par l'addition d'un acide. Cette dissolution 
est bleue ou ver te , ou bien elle devient de cette couleur, 
après avoir été pendant quelque temps exposée à l'air. 

2 . Lorsqu'on y verse de l'ammoniaque , elle prend une 
couleur bleue foncée. 

6 . Le ferrocyanate de potasse précipite en rouge toute 
dissolution cuivreuse. 

' T h r W d , Ann. de Chi'm. X X X V I I I , 35. 
' IBID. X L I I , a i 8 . 

Esp. l4- Tartrate de potasse et d'étain. On pont former 
ce sel triple en faisant bouillir ensemble dans l'eau du tar
trate acide de potasse et de l'oxide d'étain. Ce sel est très-
soluble, et par conséquent, sa dissolution cristallise diliicile-
ment; ni les alcalis, ni les carbonates ne la précipitent 

Esp. i 5 . Nitrate ammoniaco d'étain. Le peroxide d'é
tain est insoluble dans l'acide nitrique; mais L dissolution 
s'opère lorsqu'on le traite avec cet acide et de l'ammonia
que. S'il arrive souvent qu'on obtienne un sel d'élain par 
l'action de l'acide nitrique sur ce métal, c'est qu'en le traitant 
avec cet acide , il se furine du nitrate d'ammoniaque qui en 
facilite la dissolution". 
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4· L'hydrosnlfate de potasse y produit un précipité noir. 
5. L'acide gallique occasionne un précipité brun. 
6 . Une lame de fer plongée dans la dissolution d'un sel 

de cuivre , précipite le cuivre à l'état métallique. 
Presque tous les acides, autant qu'on a pu s'en assurer, 

ne se combinent avec le cuivre qiie lorsque le métal est 
oxidé au maximum ; de manière que, strictement parlant, 
tous les sels de cuivre sont des sursels. 

1 . Kiiraie. Esp. i . Nitrate de enivre. L'ac de nitrique agit très-
fortement sur le cuivre. L'effet de cette action est un déga
gement de deutoxide d'azote à 1 état de grande pureté , l'oxi-
dation et la d ssolution du métal. La dissolution est d'une 
belle couleur bleue ; elle donne , lorsqu'elle a été évaporée 
lentement , des cristaux réguliers de nitrate de cuivre. 

Propr ié tés . Ces cristaux sont des parallélipipèdes alongés , d'un beau 
bleu. Leur saveur est acre et métallique. Ils sont si 
excessivement caustiques qu'ils corrodent la peau avec une 
grande énergie-, leur pesanteur spécifique est de 2 , 1 7 4 ' · 
Ils sont très-solubles dans l'eau. Exposés à l'air , ils attirent 
peu-à-peu l'humidité et y deviennent diiliquescens A une 
chaleur qui n'excède pas 38° centigr., ils éprouvent la fu
sion aqueuse ; et si la chaleur est continuée , ils perdent leur 
eau et une partie de leur acide. Mis sur les charbons ardens, 
ils détonent faiblement. Ces cristaux produisent le même 
effet, ainsi que Bnignatelli l'observa Je premier, lorsqu'étant 
mêlés avec du phosphore on soumet le mélange à la per
cussion du rnarteau. Lorsqu'on enveloppe de ces cristaux 
humectés d'eau, dans une feuille mince d'étain, ils agissent 
avec une énergie extraordinaire sur ce métal. 11 y a dégage, 
ment de deutoxide d'azote et production de chaleur; la feuille 
d'étain est déchirée dans tous les sens , et très-souvent elle 
prend feu. Cette expérience fut faite, pour la première fois, 
par le docteur Higgins ' . 

Les parties constituantes de ce sel , abstraction faite de 
l'eau , dont la quantité n'a pas été déterminée, sont : 

Acide nitrique 6 , 7 5 . . . 100 
Peroxide de cuivre. 10 . . . 148,148 

• Hassenfratz, Aun. île Chim, X X V I I I , 12 , 
» Plut. Trans. LXI1I , . 3 7 . 
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Sous-nitrate. Lorsqu'on ajoute de la potasse à une disso
lution de nitrate de cuivre , il se produit un précip'té bleu, 
qui passe promptement au vert par l'agitation , si la potasse 
est en quantité insuffisante pour décomposer tout le i itrate. 
Proust a prouvé que le précipité vert est un sous-nitrate de 
cuivre. On peut l'obtenir aussi en distillant dans une cornue 
du nitrate de cuivre. Il arrive un moment dans le cours de 
cette distillation , où le sel s'épaissit, et encroûte la cornue 
d'une concrétion verte lamelleuse ; il est alors converti en 
sous-nitrate. Ce sel est complètement insoluble dans l'eau. 
L'acide sulfurique dégage son acide , qui peut aussi lui être 
enlevé par la distillation. Berzelius examina également ce 
sous-nitrate, qu'il obtint par divers procédés, et qu'il re
connut être toujours le même. Ses parties constituantes sont: 

A c i d e . . . . 1 6 ' . . . . 1 8 , 9 " . . . . 2 i , 6 3 

Oxide . . . . ' 67 66, 64,0 
Eau 17 i 5 , i 14,4 

100 100,0 100,0 

L'acice nitrique ne paraît pas susceptible de se combiner 
avec le protoxide de cuivre. Lorsqu'il est concentré, il oxide 
le métal au maximum, et alors il le dissout. Lorsque l'acide 
est étendu, une partie du métal attire l'oxigène de l 'autre; 
il se forme du nitrate bleu, et il se précipite une poudre 
rouge , qui est le cuivre réduit 4 . 

E S P . 2. Nitrite de cuivre. Ce sel se produit par le mé- 3 ' 
lange d'une quantité convenable de nitrite de plomb avec 
du sulfate de cuivre. Le sulfate de plomb se précipite, et 
le nitrate de cuivre reste dans la dissolution , à laquelle il 
donne une couleur verte. Elle se décompose lentement par 
son exposition à l'air, et cette décomposition a très-prompte-
meut lieu par la digestion dans un vaisseau ouvert. En trai
tant une dissolution de nitrate de cuivre avec du cuivre mé
tallique ,il ne se forme point de nitrite de cuivre 5 . 

ESP. 3. Carbonate de cuivre. L'acide carboniqne n'attaque 3 . Carbonate . 

• Proust, A n n . Je Cliim. XXXII . 1 6 . 
' Berzelius, Ann. rie Chim. L X X X I I , *25o. 
3 Composition tht'oréiique , dans la supposition que le sel est 

formé de 1 atome ancle , salôuies peroxide et 4 atomes eau. 
4 J n i u n . de Phys. L I , i S - 3 . 
.· B-erzelius , Ann. de Chim. L X X X I I I , 3 i . 
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point le cuivre ; mais il se combine facilement avec son 
oxide , ou avec l'hydrate de cuivre , lorsque ce composé, 
étant mêlé avec de l'eau , on y fait passf-r un cou
rant, de gaz acide carbonique. On peut encore former le 
carbonate de cuivre en précipitant une dissolution de ni
trate de cuivre par un carboriate d'alcali fixe ' . En se servant 
d'eau bouillante pour opérer cette précipitation , et en expo
sant au soleil le précipité lavé avec beaucoup de soin , le 
carbonate qu'on obtient est très brillant et d'une belle cou
leur vert pomme. On le trouve souvent natif dans cet état 
de plus grande beauté. Le carbonate de cuivre natif est 
connu des minéralogistes sous les noms de malachite, mine 
de cuivre bleu , et carbonate anhydre , suivant qu'il est com
biné avec i ou 2 atomes d'eau, ou qu'il est privé d'eau. Ce 
sel est insoluble dans l'eau ; la chaleur le décompose entiè
rement et le réduit à l'état d'oxide noir, ou peroxide. 

Le carbonate anhydre est composé , d'après mon analyse, 
de 

Acide carbonique. . . . 2 , 7 5 . . . . 100 . . 21,58 
Peroxide de c u i v r e . . . 10, . . . . 363 ,6 . . 78,42 

100,00 

i. Borate . ESP. 4. Borate de cuivre. Ce sel est précipité par le 
borax d'une dissolution de sulfate de cuivre, sous la forme 
de gelée , d'un vert pâle clair , qui lorsqu'elle est desséchée 
se dissout très-difficilement dans l'eau. Elle se fond aisé
ment en une substance vitreuse d'un rouge obscur*. En tri
turant ensemble pendant quelque temps dans de l'eau, delà 
limaille de cuivre et de l'acide borique, et en faisant di
gérer ce mélange, il y a, suivant Palm , dissolution du cuivre, 
et formation de cristaux de borate de cuivre. 

ï. silicate. Esp. S. Silicate de cuivre. Le minéral appelé par les 
Allemands mine de cuivre é mer au de, et par les Français 
dioptase , est un trisilicate hydraté de cuivre , si nous con-

1 Chenevix a fait voir que les carbonates alcalins ont la propriété* 
de dissoudre une portion de l'oxide de cuivre a\ . 
un sel triple. 

? Bergman. 
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Or , ces nombres roïncident prrsqu'exactement avec l'a-
palvse de Lowitz , qu'ils confirment | leinement. 

E S P . 6. Phosphate de enivre. L'action de l'acide plias- 6 - Fhojpbais. 

phorique sur le ruiv ie ne s'exerce pas d'une manière immé
diate; mais lorsqu'on laisse séjourner pendant quelque temps 
l'acide sur ce méta l , il finit par l'oxider, et le phosphate de 
cuivre se forme. On peut se procurer ce sel avec une 
grande facilité en ajoutant du phosphate de soude à une dis
solution de nitrate de cuivre. 11 se précipite aussitôt une 
poudre verte bleuâtre , qui est le phosphate de cuivre Ce 
sel est insoluble dans l'eau. Sa pesanteur spécifique est, sui
vant Hassenfratz, de i , 4 i 5 8 *. Chauffé au rouge, il perd 
son eau de cristallisation et prend une couleur brune. A une 
chaleur violente, il donne du phosphure de cuivre. Ce sel 
est composé , suivant Chenevix , de 

Oxide b r u n . . . 4<1,5 ) T J , , , . . J > Hydrate de cuivre.. 6i ,5 
Eau 12,0 ) J ' 
Acide 35,o 
Eau .'',5 

11 est évident , d'après cette analyse, que le sel est un 
diphosphate hydraté. Si nous le supposons composé de a 

' Ann. de Chim. X X V I I I , 12 

» Phil. Trans. 1801, p. ae5. 

«idérons comme exacte l'analyse de Lowirzj 11 trouva que 
ce silicate consiste en 

Silice 33 
Peroxi.ie de cuivre 55 
Eau 1 2 

1 0 0 

En le supposant formé de 3 atomes de silice , i atome du 
peroxide , et a atomes eau , ses parties constituantes seront : 

Silice 32,88 
P e r o x i d e 54,79 
Eau n , 3 3 
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atomes acide, i atóme peroxide, et 3 atomes eau, ses par
ties constituantes seraient : 

Acide phosphorique 4 o , 2 3 
Peroxide de cuivre 44,70 
Eau i5 ,o8 

1 0 0 , 0 0 

J'ai obtenu un biphosphate de cuivre par le procédé ci-
dessus décrit. En mêlant du nitrate de cuivre avec du phos
phate d'ammoniaque , le précipité produit était un sous-phos
phate de cuivre composé de i atome d'acide, et de 2 atomes 
d'oxide. Quoique je sois persuadé que le phosphate de 
cuivre neutre existe , je n'ai cependant pas pu parvenir à le 
former. 

7- S u i n t e . ESP . y. Sulfate de cuivre. L'acide sulfurique n'attaque pas 
le cuivre à froid ; mais à la chaleur de l'eau bouillante , l'a
cide est en partie décomposé ; le cuivre est oxidé , et 
il se combine avec le reste de l'acide ; mais nn eut ra
rement recours à ce procédé , le sulfate de cuivre se 
rencontrant abondamment dans la nature , dissous dans les 
eaux minérales accompagnant les mines de cuivre. On l'ob
tient souvent de ces eaux par évaporation ; on le forme en
core en brûlant le sulfure de cuivre natif, ou en exposantà 
l'air cette substance humectée d'eau. Par ces diverses mé
thodes, le soufre est acidifié , et le sulfate de cuivre formé. 
Ce sel paraît avoir été connu des anciens. On te distingue 
dans le commerce par le nom de vitriol bleu, et quelque
fois par celui de couperose bleue. C'est dans le fait un per-
sulfate. H y a trois sous-espèces connues du sulfate de cui
vre , savoir : le bisulfate , le sulfate, et le sous-sulfate. 

PropriiJiis. i . Bisulfate. C'est la sous-espèce qui se trouve dans le 
commerce et qu'on prépare par les procédés ordinaires. Ce 
sel rougit les couleurs bleues végétales, et contient par con
séquent un excès d'acide. Il est d'un bleu foncé. La forme 
primitive de ses cristaux est, suivant Haüy, un parallélipi-
pède obliquangle, dont les côtés sont inclinés entre eux sous 
des angles de i a ] D , r ' , et 55° ,5y' , et dont la base fait, avec 
l'un des côtés, un angle de i o y ° , 2 i ' et un de yo°,3ç)r avec 
le côté opposé. Cette forme de parallélipipède passe 
quelquefois à l'octaèdre et au décaèdre , et les bords aux 
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» Prieur, Ann. de Chim. L X V I , 188. 
* Hassenfratz, Ann. de Chim. X X V I I I , 1 2 . Suivant le docteur 

Watsnn , 2,23o ( Chemical F.ssays , V, 6g. ) 
3 Weuzel 's Ver-wandtschaft, p. 3og. 
* Proust, Ann. de Chim. XXXII , 33. 
* Berzelius , IBIIL , LXXX11 , 121. 
6 Composition théorctique, dans la supposition que c'est nn com

posé de a atomes acide , 1 atome oxide et 10 atomes eau. 
? Gillet, Lauraoat, Phil. Mag. X I V , ; 6 . 

bases sont souvent tronqués. Il présente le phénomène delà 
double réfraction 

La saveur de ce bisulfate est fortement styptique et métal
lique. On l'emploie comme caustique. Sa pesanteur spécifique 
est de 2 , i ( )43 *· Il est soluble dans environ 4 parties d'eau 
à la température de i6° centig., et dans moins de moitié de 
cette proportion à la température de 88" centig 3 . Il s'effleu-
rit légèrement à l'air et sa surface s'y recouvre d'une pous
sière blanche verdàtre. Au feu, il perd son eau de cristalli
sation, et se convertit en une poudre blanche bleuâtre. Si la 
chaleur est augmentée , l'acide est séparé , et l'oxide noir de 
cuivre reste. 

Les parties constituantes de ce sel sont , savoir : compoiit 

Acide 3 3 * 3 i , 3 8 5 3 2 6 

Oxide 32 32,32 32 
Eau 35 36,3o 36 

100 100,00 100 
Ce sulfate est décomposé par les alcalis et les terres , par 

les carbonates alcalins , les borates et phosphates , ainsi que 
par ceux des sels métalliques , tels que les sels de plomb , 
dont la base forme avec l'acide sulfurique un sel à-peu-près 
insoluble. 

Ce sel paraît avoir la propriété de former un sel quadru
ple avec l'hvdrochlorate d'ammoniaque. Lorsqu'on mêle en
semble parties égales des deux sels dissous dans l'eau , la 
couleur de cette dissolution , jaune , lorsqu'elle est chaude , 
passe au vert à mesure qu'elle refroidit. Elle peut servir 
comme encre sympathique. Les ligues qu'on trace avec elle 
sur le papier sont invisibles tant qu'elle est frbide ; mais si 
le papier est chauffé, l'encre prend une couleur jaune qui 
disparaît de nouveau lorsque le papier refroidit 7 . 

2. Sulfate. Ce sel se rapproche beaucoup par ses pro - suifatu,-
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prières de celui de la p -emière variété ; mais il cristallise en 
pyramides tétraèdres , séparées par des prismes quadrangu-
Jaires *. Ou peut le former en saturant l'excès d'acide daus 
le sur-suliaie, avec i'oxide de cuivre. 

Sou-iui f«ie Sous sulfate Lorsqu'on verse une petite quantité de 
potasse pure daus une dissolution de sulfate de cuivre, il 
se produit un précipité pulvérulent de couleur verte, qui 
nage dans la liqueur , dont on peut le séparer en la filtrant. 
Liusqui l a été eonvenabb meut lavé il est insoluble dans 
l'eau. Proust, qui examina le premier cette poudre, s'assura 
que c'était un sous-sulfate de cuivre. 

Ses parties constituantes sont , savoir : 

Compos i t ion . 

Acide 1 8 2 21,28* 2 'v^9* 
Oxide 68 64,22 64^7 
Eau i4 i4,5o 14,44 

100 100,00 100,00 

11 paraît probable , d'après les expériences de Proust , 
que l'acide sulfurique ne se combine point avec le protoxide 
de cuivre ; car en le traitant avec cet acide , une partie du 
métal attire l'oxigène deJ'autrf». Il en résulte la formation 
d'un sulfate bleu de cuivre , et la précipitation d'une poudre 
rouge qui est le cuivre réduit 9 , 

s. suifiie. ESP. 8 . Sulfite de cuivre. L'acide sulfureux ne se combine 
qu'avec le protoxide de cu ivre , le peroxide ayant la pro
priété de transformer l'acide en acide sulfurique. On peut 
obtenir le sullite de cuivre en faisant passer un courant de 
gaz acide sulfureux dans de l'eau conteuaut du peroxide de 
cuivre mêlé avec ce liquide, le peroxide est converti par 
degrés en protoxide, en cédant la moitié de son oxigcne à 
une portion de l'acide sulfureux, qui passe à l'état d'acide 
sulfurique. Le sulfite de cuivre reste sous la forme de petits 
cristaux rouges , et le sulfate se dissout dans l'eau. On peut 
encore -obtenir le sulfite de cuivre ,-e» vorsa-nt-du suliite de 

1 Leblanc , Journ. de Phys, Î^V, 3 O T . 
' Proust , Ann. de Chim. X X X I I , 34. 
3 Tierielius, ibiif. , LX XXII , 2-'(o. 
* Composition tliéorétirpie , en supposant le sel romposé" de 1 atome 

«eide 1 -7 atome oxide et 3 atomes eau , ou de a atomes acide r 

3 atomes o*ide et 6 atomes eau. 
5 Journ. de Pbys. L I , 1S2. 
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' Ann. rie Cuirn. L X X X U I , 181. 
' Ibid, 200. 

potasse dans une dissolution de nitrate de cuivre , et en la
vant le précipité jaune qui se produit , jusqu'à ce qu'il ait 
pris la couleur rouge. Le sulfite de cuivre est sous la f o i nie 
de petits cristaux rougis. Il est insoluble dans l'eau f io idê; 
mais en le faisant bouillir pendant long-temps dans l'eau . 
son acide est séparé en totalité , et il ne reste qu'un pro
toxide de cuivre. Exposé à la cli-deur , il donne de l'eau, de 
l'acide sulfureux , un peu de soufre, et il y a du sullate de 
cuivre formé. La potasse et la soude lui enlèvent avec facilité 
son acide. Le chlore et l'acide nitrique le convertissent eu sul
fate de cuivre. La composition de ce sulfite e s t , suivant Che-
vreul, à qui nous sommes redevables de tous les faits que 
nous venons d'exposer , de 

Acide sulfureux 3z, i8 36 ,16 
Protoxide de en ivre . . 56,8a 63,34 
Eau 11,00 

100,00 ' 

Si nous supposons que ce sel est formé de 1 atome acide 
-f- 1 atome protoxide , ses parties constituantes seront : 

Acide 30,76 
Oxide 6g, 2 4 

100,00 

Ces nombres , qui ne correspondent pas bien avec ceux de 
Cbevreul, rendent suspecte l'exactitude de sou analyse. 

ESP. y . Sulfite de cuivre et de potasse. Lorsqu'on verse 
du sulfite de potasse dans du nitrate de cuivre, il se produit 
un précipité jaune floconneux, qui diminue par degrés de 
volume, et prend la forme de petits cristaux. Ces cristaux 
sont en partie rouges et en partie d'un jaune citron. Les 
cristaux rouges sont le sulfite de .cuivre ; les jaunes sont un 
sel triple, composé du sulfite de cuivre et du sulfite de p o 
tasse unis ensemble; ils sont formés, suivant Cbevreul* , 
de 

Sulfite de cuivre 73,25 
Sulfite de potasse 12,68 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



• Ann. de Chim. JLXXXH, 3 5 ; . 

* lbid. p. 363. _ 

ESP. 1 0 . Sulfate ammoniaco de cuivre. Il paraît, d'aprèsles 
expériences de Berzelius, que ce sel triple est un composé 
de 1 atome sulfate d'ammoniaque et i atome sulfate de 
cuivre, chacun de ces deux sels conservant son eau de cris
tallisation 1. Ainsi les parties constituantes sont : 

Sulfate d'ammoniaque 7 , 1 2 5 
Bisulfate de cuivre 20,000 
Eau 14,62.5 

4i ,75o 

de sorte que le poids d'une molécule intégrante de ce sel 
n'est pas de moins de4i ,7-T-

ESP. 1 1 . Sous-sulfate d'ammoniaque et de cuivre. C'est 
la substance connue sous le nom de cuprum ammoniacum. 
Beizelins préparait ce sel en mêlant de l'ammoniaque à uDe 
dissolution concentrée de bisulfate de cuivre, et en préci
pitant la liqueur bleue par l'alcool. Il lavait le précipité avec 
de l'alcool, et il le faisait sécher. Berzelius trouva que ce sel 
était composé de 

Acide sulfurique 32,25 
Peroxide de cuivre 34,00 
Ammoniaque . 26,4o 
Eau 7,35 

1 0 0 , 0 0 *. 

Or, si nous considérons ce sous-sulfate comme étant un com
posé de a atomes acide, 1 atome peroxide, 4 atomes ammo
niaque et 2 atomes eau , il consistera dans 

Acide sulfurique 32,5a 
Peroxide 32,5a 
Ammoniaque. 27,64 
Eau 7,3a 

1 0 0 , 0 0 

11 faut convenir que ce sel est un composé singulier ; une 
grande partie de l'ammoniaque qu'il contient doit être bien 
peu intimement combinée. 
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tuantes sont : 
A c i d e su l fur ique 3 6 , ^ 5 
Potasse 2 i ,4?5 
P e r o x i d e de c u i v r e 18,000 
E a u a4,5oo 

100,000 * 

Or, en le considérant comme formé de 4 4tômes acide, a 
atomes potasse, 1 atome peroxide de cuivre et l a atomes 
eau, sa composition sera : 

A c i d e sul fur ique 3 6 , o 3 6 
Potasse 21,621 
P e r o x i d e d e c u i v r e . . . . . 18,018 
E a u 2 4 , 3 Î 5 

100,000 

Ces nombres coïncident presque exactement avec ceux de 
l'analyse de Vogel. H n'est donc pas douteux que ce sel 
triple est un composé de 2 atomes de sulfate de potasse, 1 
atome de bisulfate de cuivre et 12 atomes d'eau. 

Esp. 1 3. Arseniate de cuivre. En mettant en digestion de i3. A n e n U t . . 

l'acide arsenique sur du cuivre, le métal estoxidé et dissous. 
Il se forme une poudre d'un blanc bleuâtre , qui est un 
arseniate de cuivre. On peut également former ce sel en 

* Sctvweigger's Journal. V I I , 4° • 

II . 

EsP. l a . Sulfate de potasse et de cuivre. Lorsqu'on fait 
digérer du bisulfate de potasse sur du carbonate ou peroxide de 
cuivre,on obtient une dissolution de couleur verte,qui, étant suf
fisamment concentrée par l'évaporation, fournit des cristaux 
d'un sel triple, composé de sulfate de potasse uni à du sulfate de 
cuivre. Ces cristaux sont d'un bleu verdàtre. Ce sont des paral-
lélipipèdes obliques assez applats , leurs bases étant des 
rhombes, et beaucoup plus larges que leurs côtés, lis ont souvent 
des angles et des bords tronqués. En les tenant entre l'ceii et la 
lumière, on observe deux diagonales traversant le cristal, et 
d'une couleur plus claire que celle du reste de ce cristal. Ce 
sel est soluble dans l'eau , et on peut le faire cristalliser de 
nouveau sans qu'il éprouve de changement. 11 ne s'altère 
point à l'air. Suivant l'analyse de Vogel de Bayreulh, à qui 
nous devons la connaissance de ce sel, ses parties consti
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• Schéele. I ? 175. 
? Bournon. 

ajoutant de l'acide arsenique à une dissolution d'acétate de 
cuivre, ou en précipitant le nitrate de cuivre par un arseniate 
alcalin *. 

On a trouvé l'arseniate de cuivre natif en très-grandes 
quantités dans la mine de Huel-Garland, dans la paroisse de 
Gwennap dans le Cornouailles. Le comte de Bournon et Che-
nevix en ont donné une très-intéressante description dans les 
Transactions Philosophiques pour 1 8 0 1 , en publiant l'analyse 
qu'ils en ont faite. Il semble résulter des expériences et des ob-

Vanété». servations de ces chimistes, qu'il n'existe pas moins de cinq va
riétés d'arseniate de cuivre, différant entre elles dans les pro-
portionsde l'oxide, de l'acide et de l'eau, qu'elles contiennent, 
tilles sont en général insolubles dans l'eau, à l'exception cepen
dant d'une seule qui parait être un sur-arseniate, et qui n'a 
pas encore été rencontrée native. Leur couleur varie du bleu 
foncé au vert, et même au brun, au jaune et au noir; ce 

Ï
u'on peut attribuer à la différence de leur proportion d'eau, 
eux de ces arseniates qui sont des couleurs bleue et verte 

en contiennent le plus, et c'est dans les bruns qu'il y en a le 
moins. 

1 . " VARIÉTÉ. Arseniate octaèdre obtus. Cette variété 
cristallise en octaèdres obtus, composés de deux pyramides 
tétraèdres appliquées base à base, dont les faces sont des 
triangles isocèles, avec plus d'inclinaison entre elles des deux 
faces qui sont opposées. Ces faces se rencontrent au sommet 
sous un angle de i 3 o ° , et sous un de 5o° à la base. Ces cris
taux sont ordinairement d'une couleur bleu ciel foncé, et 
quelquefois d'un beau vert gazon ; leur pesanteur spécifique 
est de 2 ,881 *. Ils sont composés , suivant l'analyse de Chê
ne vix, de 

i4,3 Acide. 
5o,o Oxide brun^ 
35,7 Eau. 

1 0 0 , 0 

a. e VARIÉTÉ. Arseniate hexaèdre. Cette variété se ren
contre ordinairement en lames hexaèdres très-minces, sus-
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ceptibles de se diviser en écailles fines comme le mica. Ces 
cristaux sont d'une couleur verte émeraude foncée ; leur 
pesanteur spécifique est de 2 , 548 " . Us sont composés de 

43 Acide. 
3g Oxide. 
18 Eau. 

1 0 0 *. 

L'arseniate d'ammoniaque précipite en très-petits cristaux 
bleus cette variété, du nitrate de cuivre 

3 . e
 VAHIÉTÉ. Arreniate octaèdre aigu. Cette variété est 

formée de deux pyramides tétraèdres appliquées base à base, 
Deux des faces, qui sont plus inclinées, se rencontrent au 
sommet sous un angle de 84° et sous un de 96 0 à la base. 
Les deux autres forment au sommet, et à la base, des angles 
de 68° et 1 1 2 0 . Les cristaux de cette variété affectent très-i 
souvent la forme des prismes rhomboïdaux, terminés par 
des sommets dièdres; et dans beaucoup de cas, les angles de 
Q6" sont tronqués ; ils sont ordinairement d'une couleur 
brune ou vert-bouteille foncé. Leur pesanteur spécifique est 
de 4> 2 8o 4 , et la proportion de leurs parties composantes de 

ag Acide. 
5o Oxide. 
21 Eau. 

1 0 0 

Mais quelquefois ils sont absolument sans eau 5 . 
4-" VARIÉTÉ. Arseniate trièdre. La forme primitive de 

cette variété est un prisme trièdre dont les bases sont des 
triangles équilatéraux; mais on trouve ce sel cristallisé sous une 
grande variété de figures, dont le comte de Bournon a donné 
une description exacte. Les cristaux de cet arseniate sont 
ordinairement d'une belle couleur verte bleuâtre ; leur pe
santeur spécifique est la même que celle de la précédente 
variété. Ils sont quelquefois opaques, et alors presque noirs. 

* Bournon. 
" Vauquelin, Journ. des Mines. An 1 0 , p . 56a. 
2 Clieneviz. 
* Tîournoni · 
* Chencvix, 
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Leur composition e s t , suivant l'analyse qu'en a faite Che-
nevix , de 

3o Acide. 
54 Oxide. 
16 Eau. 

100 

5. e VARIÉTÉ. Sur-arseniate. Ce sel n'a pas été trouvé natif ; 
mais il a été formé par Chenevix d e l à manière suivante. En 
ajoutant de l'arseuiate d'ammoniaque à une dissolution de 
nitrate de cuivre, il se produisait un précipité qui était la 
2 . e variété ci-devant décrite. Il évaporait en partie la dissolution 
qui conservait sa couleur bleue , et alors il y versait de 
l'alcool. Il s'y formait un autre précipité, qui s'augmentait 
considérablement par le repos de la liqueur. Ce précipité 
consistait en cristaux rhomboïdaux de couleur bleue 1 , et 
composés de 

4o, 1 Acide. 
35,5 Oxide. 
a4,4 Eau. 

On se formera peut être une idée plus précise de la com
position de ces différentes variétés d'arseniates au moyen de 
la table suivante, qui présente, d'après l'analyse de Che-
Dev ix , la proportion de l'oxide et de l'eau combinés dans 

Composition. 

1{- Arsea i te . 

chacune d'elles avec 1,00 d'acide. 

A c i d e . O x i d e . 

Variété 1.™ 1,00 3 ,70 . 

2.* I , 0 0 . 

5. e 

1,00 » i 7 » -
1,00 1 ,80 . 
1,00 0,88. 

E a u . 

. 2,5o 
2 , 7 6 . . . . . 1,00 

• o ,7° 
. 0,53 
. 0,60 *. 

ESP. i 4 - Arsenite de cuivre. L'acide arsenieux formé 
avec le peroxide de cuivre un arsenite, qu'on avait autre
fois désigné par le nom de -vert de Sckée.le, parce que cè 
fut ce chimiste qui le premier en fit l'examen, et en pro-

' Phil. Trans. 1801 , p . 207. 
• Voyez Remarques de Haùy, sur celte analyse. Journ. des Miu. 

X I I I , 4^5-
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posa l'emploi pour la peinture. On peut l'obtenir en fai
sant d'abord deux dissolutions , l'une de a parties de sulfate 
de cuivre dans 44 parties d'eau, l'autre de a parties de po
tasse du commerce , et d'environ une partie de l'oxide blanc 
d'arsenic réduit en poudre dans 44 parties d'eau à l'aide de 
la chaleur. On ajoute ensuite peu-à-peu la dissolution du 
cuivre pendant qu'elle est chaude, à celle de l'arsenite de 

Eotasse, en agitant souvent le tout pendant le mélange. En 
issant alors reposer la liqueur mélangée, l'arsenite de cui

vre s'y dépose en une poudre d'un beau vert. On la fait 
sécher après l'avoir bien lavée avec de l 'eau 1 . 

Esp. i a . Antimaniate de cuivre. En versant de l'anti- .' 5- . , 
momate de potasse dans du suliate de cu ivre , il se produit 
un précipité d'antimoniate de cuivre. Ce précipité est volu
mineux, de couleur v e r t e , et entièrement insoluble dans 
l'eau. Lorsqu'il est chauffé, il perd i g pour i o o d'eau. A u 
chalumeau sur un charbon, il se réduit avec une vive défla
gration, en laissant un bouton métallique composé de cuivre 
allié avec l'antimoine 1 . 

ESP. I 6". Antimonite de cuivre. On peut préparer ce sel 
de la même manière que celui de l'espèce précédente, auquel 
il ressemble quant à sa couleur et à son insolubilité dans 
l'eau. Un sous-antimonite de potasse précipite un sous-anti-
tnonite de cuivre, qui a l'aspect de l'arsenite de cuivre J . 

ESP. 17. Chromate de cuivre. Ce sel peut être formé en 17. Chromate . 

mêlant ensemble une dissolution de chromate de potasse 
neutre avec une dissolution de sulfate de cuivre; il se 
forme un précipité, d'un brun jaunâtre d'abord, mais qui, 
après avoir été bien lavé, prend, par la dessiccation, une 
couleur brune bistrée 4 . 

ESP. 18. Molybdate de cuivre. L'acide molybdique p r é 
cipite en vert le nitrate de c u i v r e 5 . 

ESP. IÇJ. Tungstate de cuivre. L'acide tungstique et ses 
composés précipitent en blanc les sels de cu ivre s . ao. A « t « t « . 

ESP. ao . Acétate de cuivre. L'acide acétique attaque le 
cuivre très-lentement dans des vaisseaux ouverLs. Il le con-

» Schéele. I , a6 i . 
" Berzelius, Nicliolson's Journ. X X X V , 
3 lbid. p. 43-
4 Vauquelin, Anu. de Chim. LXX , 7 · . 
5 Hatchett. 
5 Schéele, 
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vertit en ox ide , et le dissont; mais dans des vaisseaux fer
més , aucune action n'a lieu. L'acide acétique s'unit aisément 
à l'oxide de cuivre , avec lequel informe un acétate. Ce sel 
fut connu des anciens. Pline décrit plusieurs méthodes pour 
le préparer 1 . On le forme ordinairement en exposant des 
lames de cuivre à l'action du vinaigre jusqu'à ce qu'elles 
soient converties en une poudre d'un tvert bleuâtre, appelée 
•vert-de-gris. On fait dissoudre alors cette poudre dans l'a
cide acétique, et le sel cristallise dans cette dissolution con
venablement évaporée. 

L'acétate de cuivre cristallise en pyramides tétraèdres 
tronquées. Il est d'une belle couleur verte bleuâtre ; sa p e 
santeur spécifique est de 1 , 7 7 9 ' · ^ a u n e saveur métallique 
désagréable, et c'est, ainsi que tous les composés dans les
quels entre le cuivre, un poison. Il est peu soluble dans 
l'eau à froid; ce liquide bouillant peut en prendre, suivant 
W e n z e l , les 0 , 2 0 de son p o i d s 3 . L'alcool le dissout aussi. 
Exposé à l'air, il s'y effleurit. Il donne à la distillation de 
l'acide acétique. Proust observa le premier que les acides 
acéteux et acétique forment le même sel avec le cuivre ; et 
il en tira la conclusion qu'il n'existe point de différence entre 
les deux a c i d e s 4 . Lorsqu'on fait passer un courant de gaz 
acide hydro-sulfurique à travers une dissolution de ce sel 
dans l'eau, le cuivre est désoxidé. Il se précipite à l'état d'un 
sulfure b leu , et il reste un acide, qui a les propriétés de 
l'acide acétique 5 . 

L'acétate de cuivre est composé, suivant Proust , de 
61 Acide et eau. 
3g Oxide, 

1OQ 

Si nous le supposons formé de 1 atome acide, 1 atome 
oxide et 8 atomes eau, ses parties constituantes seront : 

Acide acétique 25,12 
Peroxide de cuivre 3g, 4 i 
Eau ' 35,^7 

100,00 

> Lin. X X X I V , cap. n . 
' Hassenfrau, Ann. do Chim. X X V I I I , ta. 
' Verwandtschaft, p . 3 ho. 
* J a u n i , d e P l i j s . L V I , 2 1 1 . 
* Ann. de Chim. X X X I I , 36. 
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1 Dans quelques expériences que je fis sur le vert-de-grîs, j'obtins 
54,3 d'une matière insoluble, qui était un composé de a parties de 
carbonate de cuivre et de 1 partie de sous-acétate. 11 n'y a pas ds 
doute que la portion insoluble du vert-de-gris variera beaucoup , ea 
quantité et en composition, suivant le& circonstances. 

» Ann. deChim. X X V , 3o5. 
} Tronarnsdarf, ibid. X I , 3 i 5 . 

Je considère ce.tte composition comme étant la véritable. 
Lorsqu'on met dans l'eau du vert-de-gris du commerce , 

il s'en dissout les o,56 ; le surplus des o , 4 4 j à l'état d'une 

Îjoudre verte , reste pendant long-temps en suspension dans 
a liqueur. Prous fa reconnu que cette poudre est un sous-
acéiate de cuivre. Ce sel est décomposé par l'acide sulfu-
rique , par la potasse et par la distillation ; il est composé , 
d'après l'analyse de Proust , de 

3 j Acide et eau. 
63 Oxide. 

1 0 0 

Il paraît ainsi résulter des expériences de ce savant, que le 
vert-de-gris du commerce consiste dans deux acétates de 
cuivre différens; l'un soluble dans l 'eau, et l'autre qui ne 
peut se dissoudre dans ce liquide'. Ou s'en sert beaucoup 
pour la peinture, et l'acétate de cuivre cristallisé s'emploie 
fréquemment comme ingrédient des composés de teinture. 
Ou fabrique le vert-de-gris en grand , à Montpellier, par 
des procédés dont Cbaptal nous a donné une description 
particulière*. 

Esp. a i . Benzoate de cuivre. L'acide benzoïque n*a point 
d'action sur le cuivre; mais il s'unit facilement à l'oxide de 
c e métal. Il en résulte un sel en petits cristaux d'un vert 
foncé , peu solubles dans l'eau , et qui ne le sont pas du tout 
dans l'alcool. Lorsqu'on les cbauffe, l'acide s'évapore, et 
laisse l'oxide. Les alcalis et les carbonates de chaux et de 
barite décomposent ce benzoate 

ESP. 2 2 . Succinate de cuivre. L'acide succinique n e n . Succ in . t e . -

peut dissoudre le cuivre qu'à l'aide d'une longue digestion. 
La dissolution est de couleur verte. W e n z e l en obtint 
de petits cristaux ver t s , dont les propriétés n'ont pas été 
examinées. Nous voyons , par les expériences de ce 
chimiste, qu'il existe deux variétés de ce s e l , un sur-suc-
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* WeTizel's Lehre von der Verwandlschaft der Korper. Griudel's 
edit- p. s/FI. 

8 Houillon-Lagrange , Arm. de Chim. XXIII , 4^. 
' W e n z e l , ILND. X I , p . a^g. 
4 Bergman. 1 , 2 6 7 . 

cinate et un sous-succinate. Il mit en digestion dans de l'acide 
succinicme 10 grammes de carbonate de cu ivre , il se pro
duisit une vive effervescence ; une portion seulement du sel 
fut dissoute, l'autre restant au fond du vaisseau. Cette 
portion pesait 17 grammes-, elle avait perdu son acide car
bonique, et contenait évidemment de l'acide succinique. Il y 
avait dans les liqueurs présence d'un peu de cuivre qu'on 
n'en pouvait pas séparer par un alcali ; mais on y parvenait 
avec un hydro-sulfate. Le zinc le précipitait aussi L . 

ESP. 1 6 . Subérate de cuivre. L'acide subenque colore en 
vert la dissolution de nitrate de cuivre , mais sans y occa
sionner de précipité". 

»<. Oxdaie. ESP. 2/J. Oxulate de cuivre. L'acide oxalique forme avec 
le cu ivre , qu'il est susceptible d'attaquer, des cristaux ai
guillés d e couleur v e r t e , qui ne s'altèrent point à l'air 3 . La 
combinaison de cet acide avec l'oxide du métal s'opère avec 
une grande facilité. L'oxalate que cette union produit est 
à l'état d'une poudre verte bleuâtre, qui se dissout à peine 
dans l'eau, à moins que le sel ne soit avec excès d'acide. Suivant 
Bergman, de qui nous tenons tout ce qui est connu jusqu'à 
présent sur cet oxalate, il faut 20 , parties d'acide pour en dis
soudre a i de cuivre. L'acide oxalique précipite ce sel des 
sulfate, nitrate, hydrochlorate et acétate de cuivre liquides 4 . 

Les parties constituantes de ce sel, en le supposant formé 
de 1 atome acide et de 1 atome peroxide , sont : 

Acide oxalique 31,08 

Peroxide de cu ivre . . . . 68,92 

100,00 

L'acide de Bergman contenait près de la moitié de son 
poids d'eau. 

ESP. a5. Qxalate de potasse et de cuivre. En mettant en 
digestion du binoxalate de potasse sur du carbonate decuivre,on 
obticntune dissolution de couleur bleu-ciel foncé, qui fournit, 
parl'évaporation, des cristaux sous deux formes différentes. 
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Quelques-uns sont en aiguilles, et s'effleurissent prompte-
ment à l'air. Ils consistent principalement en longs prismes 
hexaèdres déliés. Les autres sont des parallélipipèdes à extré
mités rhomboïdales beaucoup plus larges que les faces 
latérales. Ces cristaux sont plus verts que ceux de la pre
mière sorte , sous la forme d'aiguilles, et ils ne s'altèrent 
point à l'air. D'après l'analyse de Vogel de Bayreuth, il paraît 
que ces deux espèces du sel ne diffèrent que dans la pro
portion de leur eau de cristallisation: les cristaux de la pre
mière sorte contiennent 8 atomes d'eau , tandis qu'il n'en 
existe que 4 dans ceux de la seconde. I ly a, dans l'une et 
l'autre sorte , 4 atomes d'acide, 3 atomes de potasse et i 
atome de peroxide de cuivre ; d'où il suit qu'on peut consi
dérer chacune de ces espèces de cristaux comme formée de 
a atomes d'oxalate de potasse, unis à i atome de binoxalate 
de cuivre; la première avec 8 atomes, et la seconde avec 
4 atomes d'eau. Nous présentons ici les résultats de l'analyse 
de Vogel*. 

1 . « aoc&-e?pèce. s ." sous -espèco . 

Acide oxalique 36,46 4o,5 
Potasse 25,o4 27 ,0 
Peroxide de cuivre. . . 4J.O,SO 22,5 
Eau 18,00 10,0 

100,00 100,0 

En supposant les parties constituantes de ces deux sous-
espèces établies comme ci-dessus , elles seront composées , 
savoir : 

I . T * sous -espèce . a.* s o u i - t -5£ è c e . 

Acide oxalique. . . . 35,47- · · · ^ 9 , 1 4 
Potasse 24,98- • • · 27,56 
Peroxide ao.,82. · • . 22,97 
Eau 18,73. . . . io,33 

100,00 100,00 

Nombres qui coïncident presque exactement avec les résul
tats obtenus par Vogel. 

EsP. 26. Oxalate de soude et de cuivre. Vogel de Bay- »6. Soudr; 

reuth préparait ce sel en saturant du binoxalate de potasse 
avec de la soude, et en mettant dans la liqueur une dissolu-
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Acide oxalique 4"\48 
Soude 19,02 
Peroxide de cuivre 23,So 
Eau 11,00 

1 0 0 , 0 0 

Si nous considérons ce sel comme étant formé de 4 atomes 
acide, a atomes soude, 1 atome peroxide de cuivre et 4 
atomes d'eau , sa composition sera : 

Acide oxalique 43,10 
Soude 20,23 
Peroxide de cuivre 25,29 
Eau 11 , 38 

100,00 

Ces nombres se rapprochent d'assez près de l'analyse de 
Vogel, pour faire voir que le sel est en effet composé comme 
il a été établi. 

On peut alors considérer ce sel triple comme étant un 
composé de 2 atomes Oxalate de soude, 1 atome biuoxalate 
de cuivre et 4 atomes eau. Il se rapporte donc, dans sa 
composition, à la seconde sous-espèce du sel précédent. 

Esp. 27. Oxalate ammoniaco de cuivre. Vogel de Bayreuth 
a décrit trois sous-espèces de ce sel, qui exigent chacune un 
détail particulier. 

tion saturée de sulfate de cuivre ; il se forme un précipité 

Îmlvérulent, qui se redissout par l'agitation. En évaporant le 
iquide, l'oxalate triple de potasse et de cuivre cristallise 

d'abord, il se dépose ensuite des cristaux d'oxalate de soude 
et de cuivre. Ces cristaux sont d'un bleu-ciel foncé, et con
sistent dans des prismes tétraèdres, ayant quelquefois tous 
les côtés égaux, et quelquefois deux côtés plus larges et deux 
plus étroits. Us ne s'altèrent point à l'air ; au-moius ils n'y 
deviennent ni efflorescens ni déliquescens ; mais ils verdissent 
par degrés, et passent au brun foncé, sans aucune autre 
altération apparente, et ce changement de couleur a très-
promptement lieu par leur exposition aux rayons solaires. 
Ce sel est insoluble dans l'eau sans décomposition. Ses par
ties constituantes sont, d'après l'analyse de Vogel, savoir* : 
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Acide oxalique 47,5 
Ammoniaque io ,5 
Peroxide de cuivre a5,o 
Eau 1 7 , 0 

1 0 0 , 0 

Si nous le considérons comme étant formé de 4 atomes 
acide, a atomes ammoniaque, 1 atome peroxide et 6 atomes 
eau, ses parties constituantes seront : 

Acide oxalique 44)86 
Ammoniaque 1 1 , 1 8 
Peroxide de cuivre 26,3o 
Eau

 17fi^ 
1 0 0 , 0 0 

Cette sous-espèce concorde donc dans sa composition avec 
les deux derniers sels décrits. Eile consiste dans a atomes 
d'oxalate d'ammoniaque, 1 atome de binoxalate de cuivre et 
6 atomes d'eau. 

2. Oxalate ammoniaco efjloTescent. S i , après avoir mis de 
l'oxalate de cuivre dans de l'ammoniaque caustique, et agité 
jusqu'à ce que le liquide ait dissous tout ce dont il peut se 
chargera froid, on verse ce liquide dans un vase p la t , il se 
dépose par degrés des cristaux d'un bleu-ciel foncé, composés 
des prismes hexaèdres applatis, ayant deux faces larges et 
quatre faces étroites. Ces cristaux s'effleurissent promptement 

i . Oxalate ammoniaco lamelleux.Ce sel s'obtenait en mêlant 
ensemble des dissolutions d'oxalate d'ammoniaque et d'oxa-
laie de cuivre, et en faisant digérer le mélange. L'oxalate de 
cuivre était très-promptement dissous ; et par l'évaporation, 
il se déposait de petits cristaux sous la forme de lames rhom
boidales. Ces cristaux constituent le sel dont il s'agit. Ils ne 
s'altèrent pointa l'air. Us sont insolubles dans l'eau; mais ils sont 
peu-à peu décomposés par ce liquide. Lorsqu'ils sont chauffés, 
ils abandonnent de l'eau et ensuite de l'ammoniaque. Exposés 
subitement à la chaleur , ils détonent avec grand bruit , et 
laissent l'oxide de cuivre. La composition de ce sel est, sui
vant V o g e l , de *. 
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de ce sel sont , savoir * : 

Acide oxalique 36,oo 
Ammoniaque . . . . . . . . 16,2g 

Peroxide de cuivre 3g ,oo 
Eau 8,71 

1 0 0 , 0 0 

En considérant ce sel comme un composé de 2 atomes 
acide, 2 atomes ammoniaque, 1 atome peroxide et 2 atomes 
eau, sa composition sera ainsi qu'il suit : 

Acide oxalique 35,35 
Ammoniaque 16,65 
Peroxide de cuivre 3g, 18 

Eau , 8,82 

1 0 0 , 0 0 

C'est donc un sous-sel , et il doit être formé de 1 atome 
oxalate de cuivre, 1 atome sous-oxalate d'ammoniaque et a 
alùmes eau. 

3. Oxalate ammoniaco pulvérulent. En mettant daus de 
l'ammoniaque caustique une plus grande quantité d'oxalate 
de cuivre que l'alcali n'en peut dissoudre, l'oxalate de cuivre 
se change par degrés en une poudre sablonneuse, qui a l'ap
parence de l'émail. Cette poudre est le sel dont il s'agit. Il ne 
s'altère point à l'air, non plus qu'à un degré de chaleur qui 
serait suffisant pour dépouiller de son eau de cristallisation 
la première sous-espèce. Lorsqu'il est plus fortement chauffé, 
l'ammoniaque est dégagée, et le résidu brûle avec flamme 
comme les deux sous-espèces qui précèdent. Les parties 

à l'air; et non-seulement il s'en dégage de l'eau, mais encore de 
l'ammoniaque. La perte qu'ils éprouvent, en s'efileurissant 
ainsi, est de 18 pour 1 0 0 , et ils ne perdent pas au-delà de 
cette proportion de leur poids, lors même qu'ils sont exposés 
à la chaleur de l'eau bouillante. Suivant l'analyse de Vogel, 
à l'aide cependant de quelque calcul, les parties constituantes 
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Acide oxalique 43,oo 
Ammoniaque g,7a 
Peroxide de cuivre 4 ^ , 5 8 
Eau 1,70 

100,00 

Il est probable que l'eau n'était que mécaniquement mêlée 
avec le sel. Si nous le considérons comme étant un composé 
de 2 atomes acide, 1 atome ammoniaque et 1 atome peroxide, 
sa constitution sera : 

Acide oxalique 42,66 
Ammoniaque 10,o5 
Peroxide de cuivre 47,29 

100,00 

Cette sous-espèce est donc un sel neutre, formé de 1 atome Conipchifn. 

oxalate d'ammoniaque et 1 atome oxalate de cuivre. Il peut 
être mile de donner ici une vue synoptique de la constitu
tion de ces trois sous-espèces. 

l , ™ sous-espèce, A « sous-e:pècc. 3.« sous-espèce. 

Acide oxalique. . . . 4 atomes. 2 atomes. 2 atomes. 
Ammoniaque . . . . . 2 2 î 
Peroxide 1 1 1 
Eau 6 2 o 

ombre des atomes. i3 7 4 

ESP. -a8. Mellate de cuivre. L'acide mellilique précipite en 
vert l'acétate de cuivre , mais il ne produit aucun changement 
sur l'bydrocblorate de ce métal 3 . 

ESP. 29. Tartrate de cuivre. L'acide tartarique n'agit que «s- T»rtr»i», 

faiblement sur le cuivre; mais avec le concours de l'air, il 
finit par dissoudre le métal, qu'il convertit en un oxide ; et 
la dissolution fournit des cristaux d'un vert bleuâtre obscur*. 
Cet acide précipite les sulfate et hydrochlorate de cuivre en 
un tartrate de ce métal, sous la forme de cristaux bleus 

• Schweiberns JourVi. V I I , 35. 
* Klaproth's Reitrage. I I I , i3a. 
1 Grindel, Wenzel ' s Verwandtschaft der Korper, p. s i^ , 
*. Bcrjtnan. I I I , 456. 

Constituantes de ce sel , telles qu'elles ont été déterminées 
par Vogel, à l'aide d'un peu de calcul, sont, savoir 1 : 
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ESP. 3o. Tartrate de potasse et de cuivre. On peut former 
ce sel en faisant bouillir ensemble, dans l'eau , de foxide de 
cuivre et d u tartrate acide de potasse. La lirjueur donne, par 
l 'évaporation, des cristaux bleus, d'une saveur sucrée, e t 
contenant, l e métal. En grande proportion 1 . Lorsqu'on fait 

. _ v < , r t . , bouillir ensemble le tartrate acide de potasse et le cuivre o u 
ÛB BrunsWidt. . . 1- 1 • ï-. . . . . . 

ses oxides , il y a dissolution. Et en évaporant a siccite cette 
dissolution , on obtient une poudre d'un vert bleuâtre , qui 
forme , suivant Leonhardi, la meilleure espèce de la couleur 
Connue SOUS le nom d e vert de Brunswick1. 

ESP. 3 I . Citrate de cuivre. L'acide citrique, qui attaque à 

Îieine l e cuivre, dissout son oxide au degré de chaleur de 
'eau bouillante, et on obtient de la dissolution des cristaux 

d'un vert léger 3 . 
E S P . 3a . Rheûmate de cuivre. L'acide rheiimique dissout 

l'oxide d e cuivre, e t cette dissolution évaporée donne une 
poudre d'un vert foncé, qui exige une quantité d'eau consi 
dérable pour s e dissoudre 4 . 

33 . Formate. Esp. 33 . Formate de cuivre. Ce sel, d'un bleu verdâtre, 
cristallise en prismes hexaèdres applatis, terminés par une 
pyramide à quatre faces. Ces cristaux s'effleurissent à l'air, 
e t s e recouvrent d'une poudre d'un blanc bleuâtre. Leur 
pesanteur spécifique est i , 8 i 5 . Il faut 8,^2 parties d'eau 
froide pour dissoudre une partie d e ces cristaux. L'esprit 
d e vin , contenant 0,86 d'alcool, dissout o ,ooa5 de son poids 
d e c e sel, et acquiert une légère couleur bleue. Lorsque les 
cristaux sont chauffés, ils éprouvent la fusion aqueuse. Par 
l'évaporation~de l'eau, l e sel prend une belle Couleur bleue, 
et il ne commence à se décomposer que lorsque la chaleur est 
considérablement augmentée. Alors sa décomposition a lieu 
promptement, il passe u n liquide dans le récipient, et il reste 
d u cmvre métallique. 1 0 0 grammes d e s cristaux laissent 28,5 
grammes d e cu ivre 5 . En comparant c e résultat avec celui 
d e l'analyse d e l'acide formique, par Berzelius, nous pouvons 
conclure que le sel est u n composé de 2 atomes acide, 1 

1 Thenard, Ann. rie Chim. X X X V I I I , 35. 
• Gren's Handbuch der Chemie. I l l , 331 . 
* Wenzel 's Verwandtschaft, p. i85. 
* Henderson , Annals of Philosophy. V I I I , 253. 
* Gehlen, Scrrweiggei's Jouin . IV, i4-
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atome peroxide et 8 atomes eau. Dans cette supposition, ses 
parties constituantes seront : 

Acide formique 3a,74 
Peroxide de cuivre. . . . 35,3g 
Eau J . 31 ,87 

1 0 0 , 0 0 

E S P . %.\.Saccho-Iactate de cuivre. L'acide saccho-lactique 
ne précipite point le sulfate de cuivre *. 

ESP. 35. Lactate de cuivre. En mettant de l'acide lactique 
en digestion sur du cuivre , il prend d'abord une couleur 
bleuej qui devient verte, et passe au brun obscur. La dis
solution ne cristallise pas 2 . 

ESP. 3 6 . Zumate de cuivre. Le zumate de cuivre est un 
sel incristallisable, qui se fond par la chaleur, et est 
décomposé 3 . 

Tels sont les sels de cuivre, formant de tous les genres-
salins celui qui en fournit le plus. On ne peut douter que de 
plus amples recherches des chimistes , n'augmentent le 
nombre des sels triples de cuivre. J'en ai décrit huit espèces 
dans cette section, et leur nombre aurait été plus considé
rable, si j'avais fait mention de tous ceux qui sont connus 
pour exister, quoique leurs propriétés n'ayent point encore 
été jusqu'à présent examinées. 

La constitution des sels de cuivre se détermine aisément, 
en les considérant comme des composés d'un atome de 
peroxide de cuivre, et d'un atome de chacun des acides. V a 
atome de peroxide de cuivre pèse 1 0 , et le poids des acides 
a été donné dans un précédent chapiire de ce volume. Le 
principal emploi des sels de cuivre est celui qu'on en fait 
pour la peinture. On se sert du sulfate dans la teinture ; et 
dans la chapellerie, on fait un très-grand usage de l'acétate. 

* Scheele. I I , 8 0 . 
• Ibid. p. 66. 
' B r a c o n n o t , A n n . d e C h i m . L X X X V I , 94. 
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Sais de Bismuth. 

LES chimistes n'ayant pas examiné avec beaucoup d'atten
tion les sels de bismuth, ce métal et ses combinaisons ont été 
jusqu'à présent très-négligés. 

On peut distinguer les sels de bismuth par les propriétés 
suivantes : 

Caracteres. i . La dissolution des sels de Bismuth est ordinairement 
incolore. Lorsqu'on y met de l'eau, il se produit immédiate
ment un précipité blanc, qui consiste principalement dans 
l'oxide blanc de bismuth. 

i. Le ferrocyauate de potasse introduit dans ces dissolu
tions y donne lieu à un précipité blanc, quelquefois avec une 
nuance de jaune. 

3 . Avec l'hydro-sulfate de potasse et l'acide hydro-sul-
furique, le précipité est noir. 

4- Il est d'un jaune clair par l'acide gallique et l'infu
sion de noix de galle. 

5. Une lame de cuivre ou d'étain, plongée dans une disso
lution de bismuth, l'en précipite souvent à l'état métallique. 

1 . Nitrate. Esp. i . Nitrate de bismuth. L'acide nitrique exerce, 
lorsqu'il est concentré, une action très-violente sur le bis
muth. Il se dégage une énorme quantité de deutoxide d'azote. 
Le métal est converti en un oxide blanc; il y a dégagement 
considérable de calorique ; on assure même avoir vu quel
quefois jaillir des étincelles de feu du mélange.Lorsquel'acide 
est étendu, l'action est beaucoup moins énergique, et l'oxide 
de bismuth se dissout à mesure qu'il se forme. La dissolu
tion est sans couleur; elle donne, par le refroidissement, des 
cristaux blancs, généralement attachés les uns aux autres en 
forme d'étoiles. Ce sont de petits prismes tétraèdres, ter
minés souvent par des sommets tétraèdres. 

Ce sel exposé à l'air attire un peu l'humidité. Il se re
couvre à sa surface d'une croûte d'oxide blanc hydraté. 
Mis sur des charbons ardens, il détone faiblement avec émis
sion d'étincelles rouges, et il laisse une poudre jaunâtre, qui 
n'ert pas facilement réductible. En le triturant avec du phos-
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phore, it se produit une déionation très-vive *. Dès qu'on le 
met dans l'eau, il se décompose; ce liquide absorbe son 
acide, et laisse l'oxide blanc hydraté de bismuth, combiné 
avec une petite portion d'acide. C'est par cette raison que 
des caractères tracés sur le papier avec une dissolution de 
nitrate de bismuth, invisibles d'abord, deviennent blancs, 
ainsi que Brugnatelli l'observa le premier , lorsqu'on trempe 
le papier dans l'eau ". 

En étendant d'eau la dissolution du bismuth dans l'acide 
nitrique, la plus grande partie du métal se sépare à l'état 
d'un sous-nitrate, qu'on avait autrefois désigné par le nom 
de magistère de bismuth. 

Le composé, appelé blanc de perle, dont on fait un fré
quent usage comme cosmétique, est un précipité opéré dans 
la dissolution du nitrate de bismuth par l'hydrochlorate de 
soude, ou le tartrate acide de potasse ; et par conséquent, 
il est très-probable que ce blanc de perle est un sous-hydro-
chlorate, ou un tartrate de bismuth 3 . 

D'après les expériences de Lagerhjelm et de Berzelius, le 
nitrate de bismuth est composé de 

Acide nitrique 34,2 
Oxidc de bismuth. . 48,8 
Eau 17,0 

100,0 * 

Si nous le considérons comme un composé de 1 atome 
acide, et de 1 atome oxide, et de 3 atomes eau, sa compo
sition sera : 

Acide 33,75 
Oxide 49,37 
Eau i6 ,88_ 

100,00 

Ces nombres coïncident presqu'exactement avec ceux 
obtenus par les expériences. 

ESP. 2 et 3 . Carbonate, Borate. Les combinaisons que 

1 Brugnatelli, Ann. de Chim. X X V I I , ; 3 . 
» Ibid. I II , 3 H 6 . 
3 Black's Lectures. I I , 5g5. 
* Ann. de Chim. L X X X I 1 , 12a. 

I I . 45 
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l'oxide de bismuth forme avec les acides carbonique et bo
rique , n'ont pas encore été examinées avec attention. On 

fjeut les produire en ajoutant des carbonates ou borates alca-
ins à la dissolution du bismuth dans l'acide nitrique. Les 

sels qu'on cherche à obtenir sont précipités à l'état d'une 
poudre blanche. 

4. Paospiatt. ESP. 4· Phosphate de bismuth. L'acide phosphorique 
n'attaque point le bismuth; mais il se combine avec son 
oxide récemment précipité par un alcali. Une portion du sel 
formé reste à l'état d'une poudre blanche insoluble. Il s'est 
dissous une autre portion qui fournit des cristaux non déli-
quescens, et qui sont solublesdans l'eau *. La.poudre blanche 
insoluble est très-probablement un sous-phosphate, et les 
cristaux un sur-phosphate de bismuth. 

s. Suipbate. ESP. 5. Sulfate de bismuth. L'acide sulfurique n'a aucune 
. action à froid sur le bismuth ; mais à l'acide de la chaleur, 

il attaque le métal, qu'il convertit en une poudre blanche avec 
dégagement de gaz acide sulfureux; et même, il se sublime 
du soufre si la chaleur est considérable. En lavant avec de 
l'eau la masse saline ainsi formée, les deux tiers de l'acide 
sont séparés en entraînant avec eux une très-petite portion de 
l'oxide; cette eau de lavage donne, par l'évaporation, de 
petits cristaux aiguillés qui sont décomposés, et dont la base 
est précipitée, dès qu'on essaie de les dissoudre dans l'eau. 

Suivant les expériences de Lagerhjelm, le sulfate de bis
muth est composé de i atome acide -+-1 atome oxide, ou en 
poids, de 

Acide sulfurique 1 0 0 
Oxide de b i smuth . . . . 197,5 

Le sous-sulfate qui se forme lorsqu'on précipite le sulfate 
par une addition d'eau, est composé, d'après les expériences 
de Berzelius*, de i atome acide -f- 3 atomes oxide, ou eu 
poids, de 

Acide sulfurique. . . . 1 0 0 
Oxide de bismuth . . . . 5 g 2 , 5 

ESP. 6. Sulfite de bismuth. L'acide sulfureux ne produit 
aucun effet sur le bismuth; mais il s'unit à l'oxide de ce mé-

* W e n z e l , Vervrandtscriaft, p. 177. 
* Ami . de Clara. L X X X U , 241· 
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tal avec lequel il forme un sel iusoluble dans l'eau, lors même 
qu'il est avec excès d'acide. Ce sel a une saveur sulfureuse : 
au chalumeau, il se fond en une masse jaune rougeàtre, qui se 
réduit prornptement sur le charbon. A la distillation, l'acide 
sulfureux passe, et tout l'oxide reste à l'état de pureté *. 

ESP. 7 . Arseniate de bismuth. L'acide arsenique mis en r. Aneuitit. 
digestion, à chaud, sur du bismuth, oxide ce métal, dont la 
surface se recouvre d'une poudre blanche qui est l'arseniate 
de bismuth ; il reste aussi en dissolution une partie de l'arse
niate formé; mais par une addition d'eau, l'oxide est pré
cipité. L'acide arsenique précipite l'arseniate de bismuth 
de la dissolution du nitrate de ce métal. Ce précipité ainsi 
obtenu, sous la forme d'une poudre blanche, se fond diffi
cilement; mais en le chauffant avec du charbon, l'arsenic se 
sublime, et le bismuth est réduit*. 

L'arseniate de bismuth est une poudre blanche, souvent 
avec une nuance de vert. Il est insipide, insoluble dans l'eau 
et dans l'acide nitrique, mais il se dissout dans l'acide hydro-
ch lor iquc 3 ; chauffé sur un charbon , l'odeur d'arsenic se 
fait sentir. Le bismuth est précipité par l'acide hydro-sul-
furique de sa dissolution dans l'acide hydrochlorique. 

Esp. 8. JSIotybdate de bismuth. L'acide molybdique 
précipite en blanc l'hydrochlorate de bismuth, pourvu qu'il 
ne soit pas avec excès d'acide + . 

ESP. 9 . Acétate de Bismuth. L'acide acétique n'a que s- Acéwc 

peu d'action sur le bismuth; mais on peut former l'acétate 
de bismuth en mêlant ensemble les dissolutions de nitrate de 
bismuth et d'acétate de potasse. En chauffant le mélange , 
il redissout le précipité qui avait été d'abord produit, et en 
même-temps, il donne un bon nombre de cristaux minces , 
ressemblant à de l'acide borique. Morveau, à qui nous sommes 
redevables de cette expérience, a aussi reconnu que par une 
addition d'acide acétique, le nitrate de bismuth est privé de 
sa propriété de fournir un précipité lorsqu'on l'étend d'eau *. 

1 Fourcroy V , ac-4. 
• Sebéete. 1 , 84. 
5 The'nard, Ann. de Chim. L, 120. 
* Hatchet.t. 
' Eacy i l . Method, chim. I , ID. 
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ESP. 10. Benzoate de bismuth. L'oxide de bismuth Sfï 
dissout avec facilité dans l'acide benzoïque. On obtient de la 
dissolution des cristaux blancs aiguillés qui ne s'altèrent point 
à l'air. Il sont solubles dans l'eau, et très-peu dans l'alcool ; 
lés acides sulfurique et hydrochlorique décomposent ce sel : 
au feu son acide se volatilise 

n.succisaw. ESP. I î . Succinate de bismuth. L'acide succinique n'exerce 

Foint d'action sur le bismuth; mais, à la température de 
ebullition, il dissout son oxide, et la dissolution fournit des 

lames cristallines jaunes de succinate de bismuth. Suivant 
VVenzel, la dissolution de ce sel dans l'eau ne produit point 
de précipité avec les alcalis. 11 se dissout dans l'acide nitri
que, et la dissolution n'est pas précipitée par l'eau *. 

ESP. 1 2 . Oxalate de bismuth. L'acide oxalique, qui agit 
à peine sur le bismuth, forme, en se combinant avec son oxide 
un oxalate, à l'état d'une poudre blanche très-peu soluble 
dans l'eau. En versant de l'acide oxalique dans une dissolution 
de nitrate de bismuth, il se précipite peu-à-peu dans le mé
lange de petits grains polygones, transparens, qui ont les 
mêmes propriétés que la poudre blanche, et qui ne devien
nent point opaques lorsqu'on les met dans l 'eau 3 . 

ESP. I 3 . Tartrate de bismuth. Il n'y a point d'action 
entre l'acide tartarique et le bismuth; mais en versant de cet 
acide dans une dissolution du métal par les acides sulfurique, 
nitrique ou hydrochlorique, le tartrate de bismuth se pré
cipite à l'état d'une poudre blanche cristalline, insoluble dans 
l'eau +. 

ESP. I4- Rhe'àmate de bismuth. L'acide rheiimique dis
sout l'oxide de bismuth, et forme de petits cristaux 5 . 

* Trommsdorf, Ann. de Ch!m. X I , 317. 
* Wenzel 1 » Verwandtschaft, p . a43. 
• Bergman. I , Q 6 I . 
4 Greu's Handbuch. III , 3oo. 
* Henderson, Annals of Philosophy. V I I I , 254. 
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Seh de Mercure. 

DE tous les genres de sels métalliques, il n'en est aucun 
dont on se soit pendant plus long-temps occupé, et qui ait été 
soumis à un examen plus varié, que celui des sels de mer
cure. Comme c'est sur ce métal que les alcliimistes avaient 
fondé leurs plus grandes espérances, ils le travaillèrent de 
toutes les manières dans leurs opérations relatives à la re 
cherche de la pierre philosophale. Lorsque leur illusion sur 
la transmutation possible du mercure eut été détruite, l'in
troduction de l'emploi en médecine des sels mercuriels, r e 
porta de nouveau l'attention sur ces substances, dont il fallut 
scruter avec le plus grand soin toutes les propriétés. Les mé
decins reconnurent les bons effets des sels mercuriels, dès 
les premiers temps qu'on en fit usage : ils en obtinrent des 
cures très-importantes, et spécialement dans les cas d'affec
tion siphilitique. Mais leur énergie d'action et les ravages 
qu'ils causèrent quelquefois dans la constitution de ceux à qui 
ils les prescrivaient comme médicamens, ne leur échappèrent 
point non plus. Ils attribuèrent la cause de ces effets funestes 
à un principe acre, qu'ils supposèrent être une des parties com
posantes du mercure ; et c'est sur la découverte de ce principe, 
sur les moyens de l'extraire, le neutraliser ou le détruire, 
que se dirigèrent tous les efforts des médecins chimistes. De 
là ces préparations mercurielles, nombreuses et variées, qui 
se succédèrent l'une à l'autre dans la pratique de la méde
cine. Quelques-unes de ces préparations ont en grande partie 
rempli leur objet, tandis que la plupart, après avoir continué 
d'être pendant quelque temps des médicamens à la mode, 
ont peu-à peu cessé d'être en usage. 

Les sels mercuriels ont fixé en dernier lieu l'attention des 
chimistes, parce que, d'après la nature particulière du mé
tal , il est plus facile de suivre les changemens qui ont lieu 
pendant leur formation. C'est par eux qu'on a connu la com
position de l'acide sulfurique , des oxides métalliques, et 
qu'on s'est procuré la première preuve décisive de la non 
existence du phlogistique. C'est par eux. aussi qu'on a fait 
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la découverte du gaz oxigène, et peut-être même du deu-
toxide d'azote. 

Les sels mercuriels se distinguent par les propriétés 
suivantes : 

c « r « t « e « . !• A une forte chaleur, ils se volatilisent et se dissipent, 
en laissant quelquefois des traces de mercure. 

a. Lé ferrocyanate de potasse produit , dans leurs disso
lutions dans l'eau, un précipité blanchâtre, qui jaunit par son 
exposition à l'air. 

3 . L'hydro-sulfate de potasse précipite ces dissolutions eu 
noir. 

4· L'acide hydrochlorique les précipite souvent en blanc. 
5. Avec l'acide gallique, ou l'infusion de noix de galle, le 

précipité est jaune orangé. 
6. Une lame de cuivre plongée dans la dissolution d'un sel 

mercuriel, en précipite peu-à-peu le mercure coulant. 
Il y a deux oxides de mercure , et la plupart des acides 

semblent capables de se combiner avec l'un et l'autre de ces 
oxides ; d'où il suit que chaque espèce peut se diviser en deux 
sous-espèces, proto-sels ou sels du protoxide, et per-sels ou 
sels du peroxide ; et comme beaucoup de ces sous-espèces 
peuvent exister à l'état de sous-sels ou de sur-sels, il en ré
sulte une autre suite de variétés encore plus nombreuse. 

Les oxides de mercure sont précipités de leurs dissolutions 
dans les acides par la plupart des alcalis et des terres alca
lines, mais dans des états différens. Proust a fait voir que 
si c'est la chaux qu'on emploie, une portion de l'acide est 
retenue, et le précipité se combine avec environ le 0 , 0 1 
de son poids de chaux. Lorsque c'est l'ammoniaque, Bayen 
s'est assuré que le précipité retient une portion considérable 
de, cet alcali; mais les expériences de Berthollet nous ap
prennent que les alcalis fixes précipitent un sons-sel de mer
cure qui ne retient rien du corps précipitant. 

1. Nitrate. ESP. i . Nitrate de imrcure. L'action de l'acide nitrique 
sur le mercure a été connue depuis long-temps des chi
mistes ; elle a même été décrite très en détail par les alchi
mistes. Mais ce fut Bergman qui fit connaître le premier 
les différens composés que cet acide forme avec les oxides 
de mercure*. Ces composés sont au nombre de deux, savoir: 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



.* Bcrthollet, Mem, de l'Institut. III, a33. 

le nitrate et le pernitrate : dans ce dernier, le mercure est 
oxidé au maximum. Ces oxides peuvent exister,l'un et l'antre, 
avec un excès de base et uu excès d'acide ; de sorte qu'il n'y 
a pas moins de six variétés de nitrate de mercure. 

i . Nitrate de mercure. Lorsqu'on verse de l'acide nitri- Ac t ion d. 
que sur du mercure, il y a effervescence, et dégagement deinVum'cuii 
deutoxide d'azote. Le métal s'oxide par degrés; et à mesure 
qu'il est ainsi oxidé, il se dissout dans la portion de l'acide 
non décomposée. L'acide nitrique peut dissoudre à froid le 
mercure dans presque la proportion d'un poids de ce métal 
égal au sien.. Cette dissolution est sans couleur, très-pesante, 
et d'une excessive causticité. Elle fait sur la peau des taches 
noires qui ne disparaissent qu'avec l'épiderme, et elle pro
duit cette même coloration indélébile sur presque toutes les 
substances animales. Elle donne, par son évaporation spon
tanée, des cristaux transparens, formés de deux pyramides 
tétraèdres appliquées base à base, ayant leurs sommets et 
les quatre angles solides à leurs bases, tronqués. Cette dis
solution ne précipite point par l'eau, et les cristaux de ni
trate de mercure se dissolvent sans se décomposer; mais si l'on 
fait bouillir de l'acide nitrique sur du mercure, jusqu'à ce que 
cet acide refuse d'en prendre davantage , la première portion 
du métal est oxidée aux dépens de l'acide. Il se dégage du 
deutoxide d'azote, et il se forme du pernitrate; la seconde por
tion est oxidée aux dépens de l'oxide, il n'y a aucun déga
gement, et cette portion est en presque totalité à l'état de ni
trate ; mais alors l'acide tenant en dissolution une beaucoup 
plus grande proportion d'oxide que dans le premier cas , 
si on y ajoute de l'eau, le sel se divise immédiatement en 
deux portions. La première contenant un excès de base, et v»mt*i 
qui est un sous-nitrate de mercure, se précipite à l'état d'une d " " " · " " • 
pondre blanche insoluble ; la seconde, qui est avec excès 
d'acide, et à l'état d'un sur-nitrate de mercure, reste en 
dissolution *. " 

M. Zaboada a fait voir qu'en dissolvant du mercure à 
froid dans l'acide nitrique étendu, les cristaux , qui se for
ment spontanément dans la dissolution, en supposant qu'il y 
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reste du mercure coulant que l'acide n'a pu dissoudre, sont 
du nitrate pur de mercure *. 

En faisant passer un courant de gaz acide bydro-sulfurique 
à travers une dissolution de nitrate de mercure, l'oxide est 
peu-à-peu réduit et le métal se sépare à l'état de combi
naison avec le soufre. L'hydrotblorate d'étain mêlé avec une 
dissolution de nitrate de mercure en précipite la base à l'état 
de mercure coulant 

Le nitrate de mercure mis sur des charbons ardens dé
tone faiblement en répandant une flamme vive et blanche. 
Lorsqu'on le mêle avec un peu de phosphore, et qu'on 
frappe le mélange sur une enclume avec un marteau chaud, 
il détone avec violence, et le mercure est rédui t 3 . 

2 . Pernitrate de mercure. Lorsqu'on fait dissoudre du 
mercure dans l'acide nitrique à l'aide de la chaleur , l'acide 
agit avec beaucoup plus d'énergie; il se dégage une beau
coup plus grande quantité de deutoxide dazote , et le métal 
se combine avec une proportion plus considérable d'oxi-
gène ; et si on continue de chauffer , la dissolution finit 
par se prendre en une masse cristalline colorée en jaune.Dans 
cette dissolution, l'acide est combiné avec le mercure oxidé à-
peu-près au maximum. Elle est plus acre que la première 
dissolution ; et dès qu'on l'éfend d'eau, il s'y manifeste un pré
cipité , qui est le sel avec un grand excès de base. Ce préci
pité est blanc si c'est de l'eau froide qu'on a ajoutée à la dis
solution, il est jaune ou jaune grisâtre, si l'eau employée était 
chaude. Ce sel peut, ainsi que le nitrate, se trouver dans les 
deux états de sur-pernitrate et de sous-pernitrate. Le pré
cipité jaune, produit par l'eau chaude, est dans le fait un sous-
pernitrate. Les cristaux rougissent toujoursles couleurs bleues, 
et contiennent par conséquent un excès d'acide. 

On a donné le nom de turbith nitrevx au précipité jaune, 
obtenu de ce sel par l'eau chaude.Il est composé, suivant l'ana
lyse de MM. Braamcamp, et Siquiera Oh"va, de 

12 Acide. 
88 Peroxide. 

i oo + 

1 Jonru. de Pliys. LX , 38G. 
9 Zaboad:t , ïbid. 
» Brugnati-lh, Ann. de Cbirc. X X V I I , ;<{. 
* A n o . d e Chini. L 1 V , I ï 5 . 
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* Zaboarla , Journ de Phys. LX , 58o. 
a Piergman. II , 3f)i. 
5 Hassenfratz, Ann. de Chim. X X V I I I , u . 

Si nous le s u p p o s o n s f o r m é de i atome acide-r-a atomes 
p e r o x i d e , sa c o m p o s i t i o n s e r a : 

Acide nitrique 10 
Peroxide 90 

100 

En faisant p a s s e r à t r a v e r s u n e d i s so lut ion de p e r n i t r a t e 

de m e r c u r e un courant d e gaz a c i d e hydro- su l fur ique ' . le sel 

se c o n v e r t i t p a r d e g r é s e n n i t r a t e , et s e p r é c i p i t e à l'état 

d u n e p o u d r e b l a n c h e , qui e s t u n e c o m b i n a i s o n de nitrate 

de m e r c u r e et d e s o u f r e . L ' b y d r o c h l o r a t e d'étain réduit é g a 

l ement la b a s e à l'état d e p r o t o x i d e qui se c o m b i n e , lorsqu'il a 

été ainsi f o r m é , a v e c l 'ac ide d e l ' h y d r o c b l o r a i e d 'é ta in; 

d'où il suit qu'on p e u t obten ir d u p r o t o c b l o r u r e de m e r 

c u r e , en subl imant le m é l a n g e ' . 

Esp. 2 . Carbonate de mercure. Le m e r c u r e n'est p o i n t a. Catbonaie. 

attaquable par l 'acide c a r b o n i q u e ; mais o n p e u t o p é r e r la 

c o m b i n a i s o n d e c e t a c i d e a v e c l 'ox ide d u métal , en p r é c i p i t a n t 

u n e d isso lut ion d e nitrate d e m e r c u r e par un c a r b o n a t e a lca

l in. Ce p r é c i p i t é est u n e p o u d r e b l a n c h e c o m p o s é e , sui

v a n t Bergman, d e 

90,9 Mercure. 
9,1 Oxig'ène e t acide, 

îoo ,o 

Esp. 3 . Borate de mercure. L'acide b o r i q u e n ' e x e r c e s. Eomsi 

aucune act ion sur le m e r c u r e ; mais lorsqu'à la d i s so lu t ion 
nitrique de c e méta l o u ajoute u n e d i s so lu t ion d e bora te d e 
s o u d e , elle y produ i t un p r é c i p i t é d e bora te de m e r c u r e , à 
l'état p u l v é r u l e n t , de c o u l e u r jaune . C'est Monnet qui l'a 
décr i t le p r e m i e r . Sa p e s a n t e u r spéc i f ique est d e 3,a6G 

E S P . 4· Phosphate de mercure. L'acide p h o s p h o r i q u e n'a-4· Pho»p!,ate. 

git p o i n t s u r le mercure; mais il se Combine a v e c s o n o x i d e 
et forme ainsi "du p h o s p h a t e d e m e r c u r e . La m a n i è r e la p l u s 
c o n v e n a b l e d 'opérer c e t t e union , c o n s i s t e à m ê l e r e n s e m b l e 
des d i s so lu t ions de ni trate d e m e r c u r e e t d e p h o s p h a t e d e 
s o u d e . Il se produ i t sur - l e - champ un p r é c i p i t é b lanc p u l v é -
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' Hassenfratz , A n n . de Chim. XXVIII , 12. 
1 Braamcamp et Sequiera Oliva, Ann. du Chim. LIV, ia5. 
' Ann. de Chim. L I V , I ? 5 . 
4 Mém. Par. 1 7 7 7 . 

* Ann. de Chini. X , 295. 

rulent qui est le phospbate de mercure. L'emploi de ce sel a 
été dernièrement introduit en médecine, et il semble être 
aussi convenablement applicable que les autres préparations 
mercurielles. Lorsqu'on le frotte dans l'obscurité, il est 
phosphorescent ; et à la distillation , il donne du phosphore 
ainsi que les autres phosphates métalliques. Sa pesanteur 
spécifique est de 4 Î 9 ^ 3 5 ' . Ce sel est bien réellement un 
perphosphate de mercure. Ses parties constituantes sont, 
suivant Braamcamp et Siquiera-Oliva: 

28,5 Acide. 
71,5 Peroxide. 

100,0 *. 

ESP. 5. Pkosphite de mercure. MM. Braamcamp et Si
quiera-Oliva nous ont fait voir que l'acide phosphoreux 
décompose tous les oxides et tous les sels de mercure, dont 
il sépare la base à l'état métallique ; et par conséquent, il 
n'est pas probable que le phosphite de mercure puisse 
ex i s ter 3 . 

SULFATE. ESP. 6. Sulfate de mercure. L'action de l'acide snlfurique 
sur le mercure n'avait été observée par les chimistes qu'à 
une époque où la science était encore dans son enfance. La-
voisier fut le premier qui donna, en 1 7 7 7 * , l'explication 
des phénomènes qu'elle présente ; mais c'est à Fourcroy, qui 
examina en 1 7 9 1 , avec la plus grande précision, les diffé
rens composés qui en résultent, que nous devons la con
naissance de leur nature et de leurs propriétés 5 . L'acide snl
furique se combine, ainsi que d'autres acides, avec deux 
oxides de mercure, et forme un sulfate et un persulfate. 
Chacun de ces sels est susceptible de se combiner avec un 
excès d'acide et de base; de sorte qu'il n'existe pas moins de 
cinq variétés de mercure sulfaté, savoir : 

V A R I É T É ! , 1. Sulfate. 4- Persulfate 
a. Bi-sulfate. 5. Bi-persulfate. 
3 . Sous-sulfate. 
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1 Berthollet, M cm. de Tlnstit. I I I , a3o. 
' Fourcroy, A n n . de Chim. X , 299. 

1. Sulfate de mercure. L'acide sulfurique n'a aucune ac- Sui&i», 

tïon sur le mercure à froid; mais, par l'application de la 
chaleur , il y a effervescence et émission de gaz acide sulfu
reux; c'est en effet le moyen dont on se sert ordinairement 
pour obtenir ce gaz à l'état de pureté. Le mercure s'oxide en 
même-temps par degrés, et se convertit en une masse blan
che , dont la nature diffère suivant les proportions de l'acide 
sulfurique et du mercure, et le degré de chaleur employé ; 
mais elle consiste ordinairement dans un mélange de bisulfate 
et de hi-persulfate. On peut former le sulfate de mercure en 
faisant bouillir sur ce métal de l'acide sulfurique étendu de 
son poids égal d'eau. Il ne se dégage que très-peu de gaz 
acide sulfureux 1. Par une évaporation convenable, ce sel 
cristallise en petits cristaux prismatiques. Il se dissout sans 
éprouver de décomposition , dans 5oo parties d eau froide 
et dans 287 parties d'eau bouillante. Il est inaltérable à l'air, 
mais la chaleur le décompose. Ses parties constituantes sont, 
suivant Fourcroy, dans la proportion de 

1 2 Acide. Compo. i t ;o . . 

83 Oxide de mercure. 
5 Eau. 

1 0 0 . 

Si nous le considérons comme étant un composé de 1 
atome acide, 1 atome peroxide et 1 atome eau , ses parties 
constituantes seront : 

Acide sulfurique 15,56 
Protoxide de mercure 80,93 
Eau 3 ,51 

1 0 0 , 0 0 

Les alcalis et l'eau de chaux précipitent le mercure à l'état 
d'oxide noir, ou plutôt d'un sous-sulfate ; car il retient une 
petite portion d'acide. L'acide sulfurique s'y combine et le 
change en sursulfate de mercure 

Dans la préparation du sulfate, on peut obtenir en même- supersuifite» 
temps cette dernière variété ; car si en faisant bouillir de 
l'acide sulfurique sur du mercure, on arrête l'opération avant 
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1 Fourcroy, Arm. de Chim. X , 298. 
' Ann. de Cliim. L I V , 123. 

que tout l'acide sulfurique soit évaporé à siccité, la masse 
blanche obtenue , après avoir été lavée avec un peu d'eau, 
est du sursulfate de mercure. Ce sel a une saveur acre, il 
rougit les couleurs bleues végétales et ne jaunit point par 
son exposition à l'air. Comme il contient des proportions dif
férentes d'acide , suivant la manière dont il a été préparé , 
sa dissolubilité varie. Lorsque l'excès d'acide s'élève aux 
o,o83 de son poids , il est soluble dans 1 5 7 parties d'eau 
froide et dans environ 33 parties d'eau bouillante l . 

F « i i i r » t o . 2. Persulfate de mercure. En chauffant jusqu'à l'ébulli-
tion un mélange de 3 parties d'acide sulfurique et de 2 par
ties de mercure, le tout se convertit par degrés en sur
sulfate. Si l'on continue de chauffer , l'excès d'acide est len
tement décomposé ; il se dégage du gaz acide sulfureux ; le 
mercure se combine avec une dose additionnelle d'oxigène, 
et il reste du persulfate de mercure. Ce sel cristallise en 
petits prismes. Sa couleur est d'un blanc sale , lorsqu'il est 
parfaitement ueutre; mais lorsqu'on l'obtient tout de suite 
en masse desséchée, sa couleur est d'un beau blanc, et il 
contient toujours un excès d'acide. Ce sel est inaltérable à 
l'air à moins qu'il n'ait retenu un excès d'acide ; car dans ce 
cas, il est déliquescent. Il consiste , d'après les expériences 
de MM. Braamcamp et Siquiera-Oliva, en 

3 1 , 8 Acide. 
6 3 , 8 Peroxide. 

4,4 Eau. 
100,0 2 

. Si cette analyse approche de la précision , le sel est un 
bi-persulfate de mercure. En le supposant composé de 3 
atomes acide, 1 atome peroxide, et 1 atome eau , ses parties 
constituantes seraient : 

Acide sulfurique 26,23 
Peroxide de mercure . . 70,82 
Eau 2 , 9 5 

100,00 

L'eau enlève à ce bi-persulfate, par le lavage , une moitié 
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de l'acide sulfurique , et laisse un persulfate neutre à l'état 
d'une poudre de belle couleur jaune, anciennement connue 
sous le nom de turbith minéral. Sa pesanteur spécifique est 
de 6,444 ' · M e s t soluble dans 2000 parties d'eau froide, et 
dans 600 parties d'eau bouillante. La dissolution est sans 
couleur*. 

Crollius, qui prûna les vertus médicinales de ce sel, dont 
il tint la préparation secrette, semble être celui qui lui 
donna le nom de turbith minéral. Il essaya, mais sans succès, 
de modérer par une longue digestion la violence d'action de 
cette substance. Le procédé de sa préparation fut depuis 
généralement connu. Kunkel publia, en 1700, dans son Labo-
ratorium ckemicum, une suite d'expériences sur ce sel. Le 
nom de turbith lui fut donné sans doute à raison de quelque 
ressemblance qu'on crut lui trouver, soit dans sa couleur, 
soit dans ses effets avec la racine du tupethum convolvulus, 
plante dont on faisait autrefois usage en médecine. 

D'après les expériences des chimistes portugais déjà cités, 
le turbith minéral est composé de 

i5,o Acide. 
84,7 Peroxide. 

o,3 Eau. 
100,0 3 . 

En le supposant un composé de 1 atome acide -+- 1 atome 
peroxide, ses parties constituantes seraient: 

Acide sulfurique i5,62 
Peroxide 84,38 -

1 0 0 , 0 0 

Ces nombres se rapprochent assez de la précédente analyse 
pour faire voir que notre notion sur la constitution de ce sel 
est exacte. 

E S P . 7 . Arseniate de mercure. La distillation d'un mélange 
d'acide arsenique et de mercure donne de l'oxide blanc d'ar
senic, du mercure, et de l'oxide de mercure de couleur 
jaune. Il reste dans la cornue une masse jaune insoluble 
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'qui est l'arseniate de mercure. On précipite le même sel 
sous la forme d'une poudre jaune, en versant de l'acide ar-
senique dans une dissolution de nitrate ou de sulfate de mer
cure 

Esp. 8. Chromate de mercure. On obtient ce sel par le 
mélange des dissolutions d'un chromate alcalin, et d'un ni
trate mercuriel. 11 est sous la forme d'une poudre insoluble 
d'une belle couleur pourpre *. 

• Esp. g. Itfolybdate de mercure. L'acide molybdique préci
pite la dissolution nitrique du mercure en une poudre blanche 
floconneuse 3 ; mais cet acide ne produit aucun précipité dans 
la dissolution du perchlorure de mercure 4 . 

Esp. io . Tungstate de mercure. L'acide tungstique forme, 
avec l'oxide de mercure, une poudre insoluble, qui n'a pas 
été examinée. 

Acétate. Esp. 1 1 . Acétate de mercure. L'action de l'acide acétique 
sur le mercure est peu sensible; mais il dissout ses oxides, et 
spécialement lorsqu'il est chaud. Par une suite d'expériences 
sur ces dissolutions, faites pour la première fois avec beau
coup de soin par Margraff, il eu obtint un sel en cristaux s . 

Avec le protoxide de mercure, l'acide acétique forme un 
acétate, et avec le peroxide , unperacétate. Ce fut Proust 
qui le premier distingua convenablement ces deux sels l'un 
de Pau tre 6 . 

I . Acétate de mercure. On peut former ce sel en dis
solvant dans l'acide acétique le précipité produit par un al
cali dans la dissolution de nitrate de mercure. A mesure 
que la dissolution refroidit, l'acétate de mercure cristallise 
en lames minces brillantes qui ressemblent à l'acide borique. 
On peut préparer aussi cet acétate en mêlant ensemble des 
dissolutions de nitrate de mercure et d'acétate de potasse. 

Criitamr. J\ s ' y forme aussitôt des cristaux d'acétate de mercure, 
larges, applatis et d'un blanc argentin. Ce sel a une sa
veur acre ; il ne se dissout point dans l'alcool, et il exige 6oo 
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Werucl ' s Verwandtschaft, p . 2 ^ 5 . 

fois son poids d'eau pour se dissoudre ' . Il noircit dans les 
liqueurs alcalines. La proportion de ses parties constituantes 
n'a pas été déterminée. On l'emploie en médecine. 

2 . Peracétate de mercure. Ce sel est le produit de la dis
solution du peroxide de mercure dans l'acide acétique. Il ne 
cristallise point; mais il donne, par l'évaporation à siccité de 
sa dissolution, une masse jaunâtre t|ui devient promptemeut 
déliquescente. Il se dissout aisément dans l'alcool; mais dans 
l'eau, il se divise en deux sels, un suracétate, qui y reste Viriénu 
en dissolution, à raison de ce qu'il est avec un grand excès 
d'acide, et un sousperacétate à l'état d'une poudre jaune 
insoluble dans ce liquide. En chauffant la dissolution de per
oxide de mercure dans l'acide acétique , on obtient quelques 
cristaux d'acétate, parce qu'alors l'oxigène de l'oxide en est 
en partie séparé aux dépens de l'acide, dont une portion est 
décomposée ' . 

ESP. 1 2 . Benzoate de mercure. L'acide benzoïque forme , u. Bemoit». 
avec l'oxide de mercure qu'il dissout, une poudre blanche 
inaltérable à l'air. Cette poudre ne se dissout pas dans l'eau, 
et très-peu dans l'alcool. A une chaleur médiocre ce sel se 
sublime, et une forte chaleur le décompose. Il est également 
décomposé par la chaux, par les acides sulfurique et hydro-
chlorique, ainsi que par le soufre 3 . 

ESP. I3 . Succinate de mercure. L'acide sucoinique, mis 
en digestion avec l'oxide de mercure, le convertit en une 
masse informe contenant quelques cristaux, et qui est 
soluhle dans l'eau. L'oxide en est précipité par les al
calis et les hydrosulfates + . Je considère ces cristaux comme 
étant un bi-succinate de mercure. En versant du succinate 
d'ammoniaque dans du perchlorure de mercure, il se produit 
un précipité blanc insoluble, qui est du persuccinate de mer
cure. 

Esp. i/L Oxalate de mercure. Il n'y a aucun effet pro- O " 1 * * * -

duit sur le mercure par l'acide oxalique; mais cet acide 
forme, avec l'oxide du métal qu'il dissout, un oxalate à l'état 
d'une poudre blanche à peine soluhle dans l'eau, Ce sel 
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noircit très-promptemeut à la lumière. On l'obtient égale
ment en précipitant, par l'acide oxalique, une dissolution 
de sulfate ou de nitrate de mercure *. Kiaprotb lui reconnut 
le premier la propriété qu'il a de détoner lorsqu'il est 
chauffé Elle fut également remarquée depuis par Von 
Packen 3 . La poudre fulminante de Howard consiste en par
tie dans ce sel. 

ESP. 1 5 . Mellate de mercure. L'acide mellitique versé 
dans une dissolution de nitrate de mercure, y occasionne 
un précipité blanc qui se redissout par une addition d'a
cide nitrique *. 

iG. Tartrate . ESP. i 6. Tartrate de mercure. Le mercure est inattaqua
ble par l'acide tartarique; mais son protoxide s'y dissout; il 
en résulte un sel blanc insoluble, qui jaunit promptement 
par son exposition à la lumière. On précipite aussi ce sel 
par l'acide tartarique dans une dissolution de nitrate de 
mercure. 

Esp. 17. Tartrate de potasse et de mercure. Ce sel, 
que découvrit Monnet, peut être obtenu en faisant bouillir 
dans l'eau, six parties de tartrate acide de potasse e l une 
partie d'oxide de mercure. Le liquide donne, parl'évapo-
ration, de petits cristaux de tartrate de potasse et de mercure. 
Thénard s'est assuré que le même sel triple peut être formé 
en mêlant ensemble les dissolutions de tartrate acide de po
tasse et de nitrate mercuriel. Ce sel est décomposé par les 
alcalis, les carbonates alcalins, les hydrosulfates, les sul
fates et les hydrochlorates 5 . 

18. ciiriie. ESP. ]8 . Citrate de mercure. Vauquelin a fait l'examen 
de ce sel. L'acide citrique n'agit point sur le mercure; mais 
lorsqu'on le met en contact avec le peroxide de ce métal, 
il se produit une vive effervescence : l'oxide devient blanc 
et se prend en masse. Le citrate, ainsi formé, a une saveur 
mercurielle; mais il se dissout à peine dans l'eau. L'acide 
nitrique le décompose. A la distillation il donne de l'acide 
acétique, de l'acide carbonique, et le mercure est réduit 6 . 
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II . 46 

EsP. J g . Rheùmate de mercure. Si nous e n croyons lien-
derson, l'acide rheilmique agit facilement sur le mercure à 
l'état métallique, e t il le dissout. Le sel Cristallise en prismes 
ayant quelque ressemblance avec l e s cristaux d'acide oxa-
lique. Ils sont éclatans et incolores comme l'eau. Ces 
cristaux ne s'altèrent point par leur exposition à la lumière 
solaire. L'oxide de mercure peut être précipité sous l a 
forme d 'une poudre jaune 

Ces faits, ainsi établis, méritent d 'être vérifiés. S'ils sont 
reconnus exacts, ils suffiront pour nous démontrer la n a 
ture particulièredel'acide rheùrnique; mais ils s o n t tellement 
contraires à t oute analogie, que nous ne pouvons les admettre 
tant qu'ils n'auront pas été pleinement confirniési 

ESP. ao et a i . Saccho-lactate et malate de mercure. Les 
acides saccho-lactique et maliqueprécipitent enblancla disso
lution de nitrate de mercure *. 

ESP. a a . Lactate de mercure. L'acide lactique dissout l'un u . Lucu i* 

et l'autre des oxides de mercure. Avec le protoxide, il forme 
une matière d'un jaune clair, qui devient blanc, par des 
dissolutions et évaporations répétées. Ce sel contient un excès 
d'acide, il est déliquescent à l'air, et se dissout en partie d a n s 
l'alcool; mais en même-temps, le sel est décomposé. Avec l e 

Eeroxide, l'acide produit un sel rouge, gommeux, déliquescent, 
orsqu'il est exposé dans un lieu chaud et humide, il dépose 

une poudre légère, demi-cristalline, que Berzelius conjec
ture être un acétate de mercure 3 . 

ESP. 23. Zumate de mercure. L'acide 7 i i m î q 0 e dissout s3 . Zwutu 

facilement le protoxide de mercure à l'aide de la chaleur. La 
dissolution donne, lorsqu'elle est évaporée, des cristaux 
aiguillés de zumate de. mercure, qui se dissolvent aisé
ment dans l'eau. Ce sel, exposé à la chaleur, fond dans 
son eande cristallisation; il se bour souffle alors, prendune c o u 

leur olive, et se décompose en répandant une odeur d'a
cide acétique. Il reste des globules de mercure mêlés a v e c 

du charbon. La dissolution de ce sel, versée dans une dis
solution d'acétate de potasse, y occasionne u n précipité d e 
cristaux d'acétate de mercure 4 . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



S E C T I O N XXIV. 

Se/s d'argent. 

L'ARGENT résiste à l'action du plus grand nombre des aci
des, dont quelques-uns seulement sont capables de l'oxider. 
L'acide nitrique étant celui de tous qui le dissout avec plus 
de facilité, le nitrate d'argent est le sel de ce métal que nous 
connaissions le mieux. La plupart des autres acides par les
quels il peut être attaqué, forment avec lui des composés 
qui sont à peine solubles dans l'eau. 

On peut aisément reconnaître les sels d'argent par les ca
ractères suivans : . 

Caractarei. 1. l isse réduisent au chalumeau sur le charbon et four
nissent un globule d'argent. 

2 - Leferrocyanate de potasse précipite en blanc la disso
lution d'un sel d'argent. " » 

3. L'hydro-sulfate de potasse la précipite en noir. 
4. L'acide hydrochlorique , ouïes hydrochlorates alcalins 

y occasionnent un précipité blanc, pesant, floconneux, et qui 
ressemble à du caillé. 

5. L'acide gallique et l'infusion de noix galle produisent, 
au-moins dans plusieurs des dissolutions de sels d'argent, un 
précipité brun jaunâtre. 

6. Lorsqu'on plonge dans la dissolution d'un sel d'argent 

Telles sont les propriétés des sels de mercure, autant que. 
ces sels ont été examinés. Ils sout en plus grand nombre, que 
les sels de tout autre genre , insolubles dans l'eau. On peut 
facilement déterminer leur composition en les considérant 
comme formés de 1 atome d'oxide de mercure et de i atome 
de chacun des acides. Le poids d'un atome de protoxide 
de mercure est 2 . 6 , et celui du peroxide 27. Le poids des 
différens acides a été établi daus un chapitre précédent de. 
ce volume. 

On a introduit l'usage en médecine des sels mercuriels. 
Quelques-uns, comme le turbith minéral, sont employés avec 
avantage dans la peinture. Ces sels méritent bien d'être exa
minés avec plus de soin qu'ils ne l'ont été jusqu'à présent. 
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Une lame de cuivre, l'argent est précipité à l'état métallique, 
retenant cependant un peu du cuivré en alliage avec lui. 

7. La dissolution du sulfate de fer précipite l'argent à l'état 
métallique. 

ESP. 1. Nitrate d'argent. L'acide nitrique agit avec beau- j , Ni t i a t B ; 

Coup de force sur l'argent, dont il dissout environ la moitié de 
son poids. Cette dissolution a lieu avec une vive effervescence 
que produit le dégagement du deutoxide d'azote. L'acide t m -
ployé doit être purj s'il contient de l'acide hydrochlorique , 
ainsi que c'est toujours le cas pour l'acide nitreux du corn* 
merce, il se précipite au fond du vaisseau un chlorure d'ar
gent de couleur blanche et insoluble. S'il se trouve de l'or 
dans l'argent, ce premier métal est aussi précipité souS la 
forme d'une poudre noire ou de couleur pourpre trés-
foncée. 

La dissolution de l'argent par l'acide nitrique, est limpide,Propr«<*i, 
sans couleur, très-pesante et caustique.. Elle imprime sur la 
peau, les cheveux, et sur la plupart des substances animales, 
une tache noire qui ne s'efface point. On s'en sert souvent par 
cette raison pour teindre les cheveux., etc. Lorsqu'on éva
pore cette dissolution jusqu'à pellicule, elle donne, p a r l e 
refroidissement, des cristaux transparens de nitrate d'argent. 
Ces cristaux sont brilîans et très-irréguliers. Ils se présentent 
en lames minces sous des formes variées d'hexaèdres, quel
quefois de tétraèdres, et quelquefois de triédres. La saveur 
de ces cristaux est extrêmement amère et métallique. 

Le nitrate d'argent est soluble dans son propre poids d'eau 
à la température de 16° centig Il D 'attiré point l'humidité 
de l'air, mais exposé à une forte lumière, il brunit, et l'argent 
est en partie réduit. Il se dissout dans l'alcool *. Chauffé dans 
un creuset, il se fond aisément, se boursouffle et reste à l'état 
liquide. Si, alors, on le laisse refroidir, il se prend en une 
masse de couleur grise, cristallisée dans son intérieur en ai
guilles. C'est dans cet état que les pharmaciens le coulent 

.dans des moules pour en former de petits cylindres qu'on 
emploie souvent en chirurgie, sous les noms de pierre in
fernale et de caustique lunaire, pour ouvrir des ulcères et C a u s t ; ^ , . 

détruire des excroissances longueuses. 

• W P D Z C ] , Verfranrhsrh.ilr, p. 3r>8. 
' Kunkel, Phil. Trans. 1C8',, XV, 'à^.' 
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Le nitrate d'argent, chauffé au rouge, ou mis sur des char* 
bons ardens, détone. L'argent reste pur et s'attache à la sur
face du charbon. La réduction du métal s'opère également 
par la distillation de ce nitiate dans une cornue, lise dégage 
du deutoxide d'azote, du gaz oxigène et du gaz azote. 

Action an Madame Fulhame a fait voir que le nitrate d'argent dissous 
caubiutiu» d a H S ] ' e a u e s t ; décomposé par le gaz hydrogène et par le 

phosphore, et que l'argent est réduit. En exposant un mor
ceau d'étoffe de soie trempé dans une dissolution de nitrate 
d'argent, au contact du gaz hydrogène, il se recouvre pres-
qu'immédiatement d'une couche mince d'argent qui y adhère 
fortement. Le même effet est produit par le phosphore et 
par le gaz acide sulfureux. 

Le nitrate d'argent, soit en cristaux, soit après qu'il a été 
fondu, a la propriété de produire une détonation des plus 
violentes, lorsqu'étant mêlé avec du phosphore on frappe 
vivement le mélange avec un marteau sur une enclume. Ce 
fut Brugnatelli qui observa le premier ce fait, et ses expé
riences nous ont fait connaître ceux suivans. Lorsqu'après 
avoir mêlé ensemble trois parties de soufre et neuf parties de 
nitrate d'argent, on frappe ce mélange avec un marteau froid, 
le soufre s'enflamme, mais sans occasionner aucun bruit ; tandis 
que si le marteau est chaud, il y a détonation et réduction de 
1 argent. Si on substitue le charbon au soufre, le mélange ne 
fulmine que faiblement, même lorsqu'il est frappé avec le 
marteau chaud *. 

L'argent est précipité à l'état métallique de la dissolution 
du nitrate d'argent dans l'eau, par la plupart des métaux, et 
spécialement parle mercure et le cuivre, qui en même-temps 
s'y combinent. 

Le nitrate d'argent est décomposé par tous les alcalis et 
Jesterresalcalines. IU'est également parles acides sulfurique, 
sulfureux, hydrochlorique, pbosphorique, fluorique, ainsi 
que par leurs sels. 

Proust a reconnu que l'argent étant dissous dans l'acide ni
trique, une petite portion du métal est volatilisée par l'ébul-
lition.il paraît, d'après ses expériences, que le nitrate d'argent 
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tre contient point d'eau de cristallisation. Il le trouva com
posé de 

69 ou 70 oxide d'argent. 
3i ou 3o acide nitrique. 

1 0 0 1 0 0 * 

Sa véritable composition est 

1 atome acide nitrique = 6 , 7 5 . . 3 i , 3 g . . 1 0 0 
1 atome oxide d'argent. = 14i7^ • • 68,61. 218,5» 

1 0 0 , 0 0 

Gay-Lussac a fait voir qu'on peut obtenir l'argent pur en 
précipitant le nitrate d'argent par le cuivre , lorsque le pré
cipité ayant été recueilli, on le fait digérer avec une petite 
quantité de nitrate d'argent. Par cette digestion, le cuivre qui 
accompagnait l'argent dans ce précipité rentre en dissolu
tion, et précipite une quantité d'argent correspondante*. 

Esp. 1 . Nitrite d'argent. On peut préparer ce sel ainsi 
qu'il suit. On ajoute une certaine quantité d'argent pur en 
poudre à une dissolution d'acide nitrique déjà saturée d'ar
gent , et on fait bouillir le mélange pendant une heure après 
cessation de tout dégagement de deutoxide d'azote. On dé
cante' alors la liqueur claire avec une pipette. La dissolution 
est d'un jaune pâle, et sa concentration peut être poussée 
beaucoup plus loin que celle de la dissolution du nitrate, le 
nitrite qu'elle fournit étant beaucoup plus soluble. Lorsqu'elle 
est évaporée de 240 à 100 d'eau, elle est encore loin de cris
talliser , et quelquefois die reste fluide pendant plusieurs jours; 
mais si on la met dans une fiole, elle se congèle si subitement, 
que les dernières portions sortant de l'ouverture du vaisseau 
deviennent solides comme des chflndellesdeglace qui dégoûtent 
des toîts d'une maison , et il y a undégagement considérable de 
calorique. Il est diflicile d'amener celte dissolution à une cris
tallisation régulière, parce qu'elle a beaucoup plus de tendance 
à se congeler qu'à se séparer en cristaux. Si elle se congèle, 
elle ne peut être redissoute sans qu'il s'en sépare une poudre 
jaune, qui est un sous-oitrite d'argent; d'où il paraît que la 
portion dissoute prend une portion d'acide, de cette poudre 
jaune. 

" jS'icholsan's Journ. X V , 3j5 . 
» A B U . de Chira. L X X V I H , 91. 
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Lorsquela dissolution de nitrite d'argent est gardée à l'air-j 
elle absorbe très - prompte m eut l'oxigène, perd sa couleur, 
et déposa des cristaux de nitrate. Le mèine changement se 
proi'uit immédiatement par l'addition d'acide nitrique. Quel
ques gouttes de cet ae:de suffisent pour occasionner immé
diatement un dépôt de larges écailles de nitrate. 

La dissolution de nitrite d'argent étant mêlée avec une in
fusion de tournesol, il se forme un précipité bleuâtre. Le ni
trate ne produit aucun effet sur cette infusion. Le nitrite pré
cipite la dissolution de cochenille en violet foncé; le nitrate 
produit une poudre écarlate. Le nitrate ne fait éprouver au* 
cun changement au sulfate d'indigo; le nitrite le décolore 
à l'instant, et l'argent est réduit. L'ammoniaque précipite une 
poudre noire du nitrite d'argent; cette poudre noire est l'ar
gent réduit. Ce qui est dissous par l'ammoniaque est à l'état 
de nitrate. La potasse pure précipite en brun, comme cela 
a lieu avec le nitrate. L'alcool agit sur le nitrite d'argent pré--
çisément de la même manière que l'eau; il se précipite une 
portion de sous-nitrite, et il reste un sur-nitrite en dissolu» 
tion. En distillant la dissolution alcoolique, elle laisse une 
portion de nitrate, et l'argent est réduit. Lorsqu'on verse un 
peu de nitrite d'argentdans l'eau bouillante, il est décomposé, 
une portion de l'argent est réduite et précipitée à l'état d'une 
poudre noire; le surplus du sel est converti en nitrate. 

En concentrant le nitrite d'argent dans une cornue, il s'é* 
paissit en donnant un peu de deutoxide d'azote; il entre en 
fusion et fournit un sublimé jaune qui forme des stries sur 
les parois de la cornue. Si la masse fondue est dissoute, il se 
précipite une poudre jaune en état de mélange avec un peu 
d'argent réduit *. 

« cwioaaie. ESP. 3. Carbonate d'argent. L'argent n'est point attaquable 
par l'acide carbonique, mais cet acide est facilement absorbé 
par l'oxide du métal. En ajoutant un carbonate alcalin à une 
dissolution d'argent dans un acide, il se précipite une pou
dre blanche insoluble qui est le carbonate d'argent. Ce sel 
noircit à la lumière; lorsqu'il est chauffé son acide se sépare 
et l'argent est réduit. Lorsque le carbonate d'argent est ob
tenu, en précipitant 100 parties d'argent de sa dissolution par 

* Proust, TXICHOLSOD'S JOURN. X V , 3;G, 
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du carbonate de soude, son poids, suivant Bergman*, est de 
129. Sa constitution doit être 

1 Atome acide carbonique. . . . 2 , 7 5 . . . 15,71 
1 Atome oxide d'argent i4 ,75 . . . 84,ag 

1 0 0 , 0 0 

ESP. t\. Borate d'argent. L'acide borique n'a point d'ac
tion sur l'argent ; mais on peut former le borate d'argent en 
versant une dissolution de sous-borate de soude dans du ni
trate d'argent liquide. Le sel se précipite sous la forme d'une 
poudre blanche insoluble, qui n a point été examinée. 

ESP. 5. Phosphate d'arge/it.Uacide phosphorique n'a au
cune action sur l'argent. Il ne peut se combiner qu'avec son 
oxide. Lorsqu'on verse de cet acide dans une dissolution de 
nitrate d'argent, le phosphate d'argent est précipité sous la 
forme d'une poudre jaune. Ce sel n'est pas soluble dans l'eau, 
mais il l'est dans un excès de son acide. Lorsqu'on le chauffe 
fortement dans un creuset, il s'en sépare un peu de phos
phore , et il se réduit en phosphure d'argent a . Ce sel se dis
sout dans l'acide nitrique. Çhenevix a fait voir qu'en le 
faisant bouillir avec une dissolution d'un hydroclilorate ter
reux, en proportions convenables, il se forme en même-
temps un chlorure d'argent et un phosphate de la terre, qui 
sont l'un et l'autre insolubles;' de sorte que le liquide est dé
pouillé en totalité de sa partie saline. 

Berzelius, en mêlant une dissolution de phosphate de soude 
avec du nitrate d'argent, obtint un sesquiphosphate à l'état 
d'une poudre jaune insoluble, ne contenant pas d'eau de cris
tallisation. Ce sel était composé de 1 atome acide phospho
rique. et 1 ^ atome d'oxide d'argent, ou, ce qui est la même 
chose, de 2 atomes acide et 3 atomes d'oxide. Ses parties 
constituantes sont : 

Acide 1 7 , 0 2 5 ' . . . . 16,9* 
Base 82,975 . . . . 83,i 

1 0 0 , 0 0 0 1 0 0 , 0 

ESP. 6. Sulfate d'argent. L'acide sulfurique n'attaque point 6 

" Tîergman. I I , 3r)i. 
* Foureroy. V I , 3{o. 
! Berzelius , Ann. de. Cliim. et FJhys. I I , î63 . 
* Composition théordtirmc. 
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l'argent à froid; ruais lôrqu'on fait bouillir de cet acide'Surle 
métal réduit en poudre, il y a effervescence, produite par un 
dégagement de gaz acide sulfureux, et l'argent s'est pris en 
une masse blanche qui se dissout dans l'acide sulfurique 
étendu. Cette dissolution, limpide et sans couleur, donne, 
par l'évaporation, des cristaux de sulfate d'argent. Ces 
cristaux sont blancs et brillans, et sous la forme de prismes 
très-fins. 

ftuprrétéi. Ce selexige, suivant Wenz : ' l , 87,25 parties d'eau pour 
se dissoudre dans ce liquide. C'est par cette raison qu'en gé
néral il est précipité à l'état d'une poudre blanche, lorsqu'on 
verse de l'acide sulfurique dans une dissolution qui contient 
de l'argent. Il se dissout sans se décomposer dans l'acide 
nitrique * ; an feu], il fond, et à une grande chaleur il se dé
compose en donnant de l'acide sulfureux, du gaz oxigène, et 
l'argent est réduit. Exposé à la lumière, il y éprouve une décom
position lente. 11 est aussi décomposé, 1 p a r les alcalis , les 
terres alcalines et leurs carbonates; 2.0 parles hydrochlorates 
phosphates et fluates. 

100 parties d'argent, précipité de sa dissolution par l'a
cide sulfurique, en fournissent, suivant Bergman ' , 134 de 
sulfate. C'est donc évidemment un composé de 

I Atome acide = 5 2 5 , 5 i 
1 Atome oxide 14,7^ 74,6g 

1 0 0 , 0 0 

1 Suifiic. E s p . 7 . Sulfite d'argent.\J'a.C\Ae sulfureux n'a aucune action 
sur l'argent, mais il se combine facilement avec son oxide. 
Le sulfite que produit cette union est en petits grains bril-
Jans. Il a une saveur acre et métallique. Il n'est que très-peu 
soluble dans l'eau, et par conséquent l'acide sulfureux occa
sionne un précipité blanc de sulfite dans les dissolutions 
d'argent. Exposé à la lumière le sulfite d'argent brunit. A 
une forte chaleur il se dégage de l'acide sulfureux, de l'acide 
sulfurique, et l'argent est réduit. 

On peut obtenir aussi le sulfite d'argent en mêlant ensemble 
des dissolutions de sulfite d'ammoniaque et de nitrate d'argent. 
Mais si on ajoute du sulfite d'ammoniaque en excès, le sel 
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tst redissous;etïï se forme un sel triple, composé d'acide sul* 
fureux, d'oxide d'argent et d'ammoniaque. Les alcalis fixe» 

Îeuvent aussi dissoudre le sulfite d'argent et former avec 
ui des sels triplas ' . 

ESP. 8 . Arseniate d'argent. C'est de Schéele, qui de-1. Atiiiiit». 
couvrit l'acide arsenique, que nous tenons tout ce qui est 
venu jusqu'à présent à notre connaissance relativement à 
ce sel. 

L'acide arsenique n'exerce aucune action sur l'argent à la 
température ordinaire de l'atmosphère; mais quand on chauffe 
assez fortement ensemble les deux corps, l'arsenic est su
blimé, 1 argent oxidé, et le mélange se fond en un verre 
transparent. L'eau mise en digestion sur ce verre en dégage 
l'acide arsenique tenant de l'argent en dissolution, et ce qui 
reste est l'arseniate d'argent sous la forme d'une poudre brune 
insoluble. En chauffant ce sel à un feu capable de fondre 
l'argent, ce métal est réduit. 

On peut obtenir aussi l'arseniate d'argent en versant de 
l'acide arsenique, ou même des arseniates alcalins 1 dans 
une dissolution de nitrate d'argent. Le sel se précipite à 1 état 
d'une poudre brune. 

Schéele a observé qu'en mêlant de l'acide hydrochlorique 
avec l'acide arsenique, et en tenant en digestion à chaud le 
mélange de ces deux acides sur de l'argent, ce métal est 
dissous et converti en chlorure, quoique ni l'un ni l'antre de 
ces acides ne soit séparément susceptible d'aucune action sur 
le métal. Pendant que cet effet se produit, l'acide arsenique 
perd son oxigène et se convertit en arsenic 3 . 

ESP. g. Arsenjte d'argent. Ce sel a^ té examiné par le 
docteur Marcet à raison de ce qu'on en a appliqué l'usage, 
comme réactif, à la découverte de l'acide arsenieux Ou peut 
l'obtenir en versant du nitrate d'argent dans une dissolution 
qui contient de l'acide arsenieux. Il se manifeste un précipité 
de la couleur du sulfure jaune d'arsenic, qui est l'arsenite d'ar-

* Fourcroy. "VI, 3^3. 
» Scheele. I , 16; . 
3 Ihid. p . i6f). 
< M. Hume proprtsa le premier le nitrate d'argent, comme un 

moyen de découvrir de petites quantités d'acide arsenieux - mais 
l'emploi de ce réactif fut matériellement perfectionné par les e x p é 
riences du docteur Marcet et du docteur Paris. 
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gent. Ce sel brunit au bout de quelque temps, et c'est la couleur 

3u'il conserve lorsqu'il estsec. Il est insoluble dansl'eau, mais 
se dissout facilement dans l'acidenitriqueétendu.Si l'on ajoute, 

immédiatement après qu'il a été formé, un exclus d'ammoniaque, 
il est redissous; mais le sel, lorsqu'il est sec, est insoluble 
dans l'ammoniaque. Chauffé dans un tube de verre , il s'éva
pore en une fumée blanche qui se condense sur les parois 
du tube en petits cristaux octaèdres d'acide arsenieux, tandis 
qu'il reste une masse d'un brun obscur, qui est un arsenite. 
Au chalumeau sur du platine, et mieux encore sur le char
bon , l'argent est réduit et l'arsenic s'est dissipé x . 

i cbronute. Esp. 1 0 . Chroma.te d'argent. On peut former ce sel eu 
mêlant ensemble des dissolutions de cbromate de potasse et 
de nitrate d'argent. Le précipité est d'un brun rougeâtre, 
lorsque ces liquides sont mêlés étant chauds: il est d'un rouge 

Î)ourpre, lorsqu'ils sont mêlés à froid; et d'un rouge carmin 
orsque le chromate de potasse est avec excès d'acide. Il 

i brunit par son exposition à la lumière. Il est soluble dans 
l'acide nitrique a . 1 

ESP. n . Molybdate d argent. L'acide molybdique pro
duit, dans une dissolution de nitrate d'argent, un précipité 
blanc floconneux 3. 

i» . Acétat?. ESP. 1 2 . Acétate d'argent. L'acide acétique n'exerce au
cune action quelconque sur l'argent ; mais il dissout facilement 
son oxide avec lequel il forme un acétate d'argent. On peut 
obtenir ce sel, dont les propriétés ne sont que très-peu con
nues, en ajoutant de l'acétate de potasse à une dissolution de 
nitrate d'argent, ou bien en combinant jusqu'à saturation à 
chaud l'acide acétique avec l'oxide d'argent. Cette dissolution 
donne par le refroidissement, suivant Margraff, de petits cris
taux en aiguilles d'une saveur acre, métallique, qui se dissol
vent aisément dans l'eau +. Au feu, le sel se boursouffle ; l'acide 
se dégage et laisse l'oxide d'argent. 

* Armais of Philosophy. I l l , î3G. 
1 Vauque l iu , A n n . de China. L X X , 70. 
1 Scheele. I , 

4 Opusc. I , 106. Ce fait a été nié par M o n n e t ; mais Rirwan l'a 
vérifié avec s o i n ; et il a , en effet, obtenu très-promptement de 
petits cristaux aciculaires par le refroidissement de ta dissolution 
saturée , filtrée eucore chaude. Il suppose que ce qui a produit l'er
reur de Monnet , c'est qu'il aura fait évaporer la dissolution. Kicwan,, 
p,n minerai W a t e r s , p. 01. 
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1 Trnmmsjnrf, A n n . de China. X I , 3 l5 . 
a W e n z e l , Verwandtschaft, p. i f ò . 
3 Pergmau. I , 386. 
* W e n a e l , Verwandtschaft, p . 218, 
5 Ann. de Chim. X X X V I I I , 36. 
6 Klaproth's Beitrage. III , 13T, 

Esp. i 3 . Benzoate d'argent. L'acide benzoïque ne peut 
se combiner qu'avec l'oxide d'argent, qu'il dissout et avec 
lequel il forme un sel aisément soluble dans l'eau, mais très-
peu dans l'alcool. Ce se l , qui n'est point déliquescent à 
l'air, se colore en brun par son exposition aux rayons du so
leil. Au feu, son acide s'évapore et l'argent reprend son état 
métallique 1. 

ESP. I4- Succinate d'argent. L'acide sncciniqne n'exerce SUCCIMIOS 

aucune action sur l'argent, mais avec son oxide, qu'il dissout, 
il forme nn sel qui cristallise en prismes FINS, oblongs, 
rayonnes *. 

ESP. I 5 - Oxalate d'argent. L'acide oxalique n'attaque 
point l'argent, mais il dissout une petite portion de son oxide. 
Bergman, qui examina le premier l'oxalate d'argent,reconnut 
qu'on pouvait le former en versant de l'acide oxalique dans 
nue dissolution de nitrate d'argent. Il est sousla forme d'une 
poudre blanche qui se dissout à peine dans l'eau et pas du 
tout dans l'olcool. Ce sel est soluble dans l'acide nitrique. II 
noircit à l'air, et par conséquent son oxide s'y réduit s . 

ESP. 16. Tartrate d'argent. L'acide tartarique n'attaque "S-T . r t r . t t . 

pas l'argent; mais le tartrate acide de potasse dissout son 
oxide avec lequel il forme une masse saline qui noircit par 
son l'exposition à l'air 4 . L'acide tartarique ne précipite point 
la dissolution de nitrate d'argent. 

ESP. l y . Tartrate de potasse et d? argent. Thénard a fait 
voir qu'en mettant du tartrate acide de potasse dans du ni
trate d'argent liquide, il se forme un sel triple composé d'a
cide tartlirique, de potasse et d'oxide d'argent. Ce sel est 
décomposé par les alcalis et leurs carbonates, ainsi que par 
les sulfates et les hydrochlorates 5 . 

ESP. I 8. iïrlellate d'argent. L'acide mellitique n'occasionne 
aucun précipité dans le nitrate d'argent 6 . 

ESP. ig . Citrate d'argent. L'argent n'est point attaquable'9 Ciir»ie< 

par l'acide citrique; mais son oxide s'y combine, et de cette 
union résulte un sel insoluble dans l'eau, d'une saveur acre 
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a Fourcrny. V I I , aog. 
» Schéele.' I I , 8o. 
» Crell's Annals. I I , n . Engl . Trans. 
* Berzelius, Djurkemien. I I , 433. 

et métallique. La lumière le noircit, et il donne à la distilla
tion de l'acide acétique, en abandonnant l'argent à l'état mé
tallique. Ce sel est décomposé par l'acide nitrique. Ses parties 
constituantes sont, suivant Vauquelin, à qui nous devons la 
connaissance de ces faits, de 

36 Acide. 
64 Oxide d'argent. 

I O O 1 

Ën le supposant composé de î atome acide -f- 1 atome 
oxide, ses parties constituantes doivent être : 

Acide citrique 33,3 
Oxide d'argent 66,6 

IOO 

carie poids d'un atome d'acide citrique est juste la moitié de 
celui d'un atome d'oxide d'argent. 

Esp. 2 0 . Saccho-lactate d'argent. L'acide saccho-lactique 
produit un précipité blanc dans la dissolution de nitrate 
d'argent". 

E S P , 2 1 . Malate d'argent. Schéele s'assura que l'acide 
maP.que précipite la dissolution de nitrate d'argent, mais on 
n'a pas examiné la nature de ce précipité 3 . 

ESP. 22. Lactate d'argent. On obtient ce sel en dissolvant 
du carbonate d'argent dans l'acide lactique. La dissolution 
d'un jaune versâtre, a une saveur désagréable de vert de 
gris. Lorsqu'elle est évaporée «ur une capsule très-plate, elle 
se dessèche e n un vernis jaune verdâtre, avec une surface 
resplendissante comme celle d'un miroir. En l'évaporant dans 
une capsule profonde, il devient brun par la réduction d'une 
partie d e l'argent. Même dans la matière jaune polie, une 
portion de l'argent est réduite, comme cela devient évident 
en dissolvant le sel dans l'eau +. 

ESP. 23. Zumate d'argent. L'acide zumique dissout fa
cilement l'oxide d'argent, à l'aide d'une douce chaleur. La 
dissolution donne, par l'évaporation, des cristaux en aiguilles 
soyeuses, réunies ensemble et) globules, d e manière que toute 
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la liqueur paraît s'être coagulée. Ce sel, desséché, est d'une 
belle couleur blanche-, mais il devient rouge par son exposi
tion à la lumière. 1J se dissout dans vingt fois son poids d'eau, 
à la température de 19° centig. Chauffé, il se fond, se bour-
soufïïe, brunit, s'enflamme et laisse de l'argent métallique*. 

Telles sont les propriétés des sels d'argent, autant qu'elles 
ont pu être examinées. Ces sels ressemblent à ceux de mer
cure, en ce que, surtout, ils sont insolubles dans l'eau. Le seul 
d'entre eux qui soit d'un usage ordinaire, est le nitrate, qu'on 
employé à une grande variété d'objets, soit en chimie, soit dans 
l'économie domestique. On reconnaît aisément la composi
tion des sels d'argent en les Considérant comme des composés 
de 1 atôme'Oxide d'argent et de 1 atome de chacun des acides. 
Le poids d'un atome d'oxide d'argent est 14,^75- Nous avons 
précédemment donné le poids d'un atome des acides. 

S E C T I O N XXV. 

Sels d'or. 

QUOIQUE l'or ait été travaillé de toutes les manières et 
avec la plus persévérante industrie par les alchimistes -et les 
métallurgistes ; quoique, pour les chimistes aussi, il ait été 
à tous les âges de la science, un objet intéressant d'examen, 
il n'est cependant pas dé genFe de sels qui nous soient actuel
lement si peu connus que ceux qui ont les oxides de ce métal 
pour base. Ce n'est p'as parce que les recherches sur ce métal 
étaient nécessairement dispendieuses , que les faits sur la 
nature des combinaisons de ses oxides nous manquent ; mais; 
c'est à raison des propriétés particulières de l'or lui-même. 
Ce métal n'étant attaquable par aucun des acides, exceptés 
l'acidehydro-chloro-nitrique etle chlore, il ne peut être direc
tement formé de sels d'or que l'hydrocblorate. Tous les autres 
ne s'obtiennent qu'en précipitant l'oxide d'or de sa dissolu
tion dans l'acide bydrochloro-nitrique et en le dissolvant en-

* Braconnot, Ann . de Chim. L X X X V f , g i . 
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suite dans les autres acides. Mais on n'eut l'idée de l'emploi 
de cette méthode, qui est difficile, que lorsque la nature des 
oxides d'or fut connue; et depuis, aucun chimiste n'a consi
déré ces sels comme étant digues de recherches. Il est vrai 
en effet qu'ils ne présentent pas l'espoir de ces découvertes 
brillantes, dont l'attente attache aux autres parties de la science. 
On conviendra cependant qu'un travail bien exact sur la 
nature et les propriétés des sels métalliques exige autant d'ha-1 

Lileté et de sagacité qu'aucun autre examen quelconque, et 
qu'il contribuerait tout autant à l'avancement de la science. 
11 répandrait un nouveau jour sur la minéralogie et même sur 
la géologie : il nous fournirait les moyens de connaître avec 
plus de précision la nature de l'affinité, et il nous servirait 
aussi à discerner la vérité de certaines théories chimiques 
actuellement en vogue. 

On ne connaît que deux Oxides d'or, le pourpre et le jaune. 
Mais le premier de ces oxides ne se combinant point avec les 
acides, il s'ensuit que tous les sels d'or sont, strictement 
parlant, persels, ou des combinaisons de l'or avec un maxi
mum d'oxigène. De même aussj on n'a distingué jusqu'à pré
sent que deux espèces de sels d'or, Vkydrochlorate et le 
nitrate. 

Les propriétés caractéristiques des sels d'or sont les sui
vantes : 

curactèrti. i • Us s °n l soîubles dans l'eau, et la dissolution est de cou
leur jaune. 

9 . . Le ferrocyanate de potasse précipite leurs dissolution» 
en blanc, ou blanc jaunâtre. . 

3. L'acide gallique, ou l'infusion de noix de galle, colure 
ces dissolutions en vert, et il se précipite une poudre brune 
qui consiste dans l'or réduit. 

4- Une lame d'étain, ou de l'hydrochlorate d'étain, pro
duit, dans ces dissolutions, un précipité pulvérulent de cou
leur pourpre. 

5. Le sulfate de fer précipite l'or à l'état métallique. L'a
cide sulfureux produit le même effet. 

Le meilleur moyen à employer dans l'examen des sels d'or, 
serait de dissoudre le métal dans l'acide hydro-chloro-uitrique, 
de piécipiter le peroxide par un carbonate de potasse, et à 
chaud, de laver convenablement cet oxide et de le dissoudre 
pendant qu'il est encore nfouillé dans les dijfcerens acides. 
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Par cette méthode, on pourrait former lessels d'or, et recon
naître leurs propriétés. 

ESP. I . Nitrate d'or. L'acide nitrique n'attaque l'oxide d'or i . Nitr«i« . 

que lorsqu'il est concentré. La dissolution est de couleur brune 
et elle contient toujours un grand excès d'acide. Eu y ajou
tant de l'eau, l'oxide d'or se précipite. Il paraît qu'il n'y a 
que peu d'affinité entre l'acide nitrique et l'oxide d'or, 
t ' es t sans doute la raison pour laquelle cet acide ne dissout 
pas le métal*. Lorsque la dissolution est chauffée, l'or est 
précipité à l'état métallique. 

ESP. a. Sulfate d'or. Ce sel s'obtient en dissolvant l'oxide ». suif«»t. 
d'ordansl'acide sulfurique chaud, étendu d'eau. II est jaune, 
ayant une saveur tres-styptique, et contenant toujours un 
excès d'acide. J'ignore s'il est susceptible de cristalliser, et 
je ne connais les propriétés d'aucun autre des sels d'or. 

S E C T I O N X X V I . 

Sels de platine. 

LE platine ayant, Comme l'or, la propriété de résisterai* 
l'action de tous les acides , exceptés l'acide hydro-chloro-
nitrique et le chlore , il présente sous ce rapport le même 
obstacle à l'examen de ses sels. Il ne doit donc pas paraître 
étonnant que la connaissance de ce genre de sels soit à peine 
plus avancée que celle des sels d'or. 

Les sels de platine se distinguent par les propriétés sui
vantes : 

1. Leur dissolution dans l'eau est d'une couleur brune c i t v t e * 

jaunâtre. 
2 . Le ferrocyanate de potasse ne précipite point ces dis

solutions. 
3. Il n'y est pas non plus produit de précipité par l'acide 

gallique ou l'infusion de noix de galle. 
4· La potasse et l'ammoniaque y occasionnent des préci

pités en petits cristaux de couleur orangé. 
5. L'acide hydro-sulfurique en précipite le platine à l'état 

d'une poudre noire. 

*. Vauquclin, Ann. de Cuim. L X X V I I , 33a. 
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« Ann. de Chim. X U X , 1S0. 
* Pudosophical Magasine, X L , 35». 

11 y a lieu de croire, d'après les expériences de M. Ed
mond Davy, qu'on ne peut ajouter aucune confiance à celles 
de Bergman et de Chenevix sur les sels de platine. Ainsi 
donc les seuls sels de ce métal, qui nous soient actuellement 
connus, sont le sulfate et les sels triples , consistant dans le 
sulfate combiné avec les sels alcalins et terreux. 

i. Suifsie. ESP. i . Sulfate de platine. Ce fut Proust qui fit le pre
mier mention de ce sel en 1802 1 , et il fut particulièrement 
examiné par M. Edmond Davy en 1812 *. On peut l'obtenir 
en faisant passer un courant de gaz acide hydro-sulfurique 
dans une dissolution de platine dans l'acide hydro-chloro-
nitrique. Il se précipite une poudre noire qu'il faut laver et 
faire bouillir à sideité dans l'acide nitrique; et le mieux est 
de répéter une seconde fois cette ébullition afin d'opérer la 
conversion complète de la poudre en sulfate de platine. 

Le sulfate de platine ainsi obtenu , est d'un brun appro
chant du noir. Il est sous la forme d'une croûte poreuse,qui 
a de la ressemblance avec la matière charbonneuse que 
laisse le sucre décomposé par la chaleur. Il est très-cassant 
et se réduit facilement en poudre. Son éclat ressemble un 
f y u à celui du sulfure de zinc cristallisé. Sa saveur est acide 
et métallique avec un certain degré de causticité. Il rougit 
légèrement la teinture de tournesol. 11 est très-déliquescent 
et par conséquent très-soluble dans l'eau. Il se dissout dans 
l'alcool , l'éther , l'acide hvdrochlorique , l'acide nitrique et 
l'acide phospho: ique. Les alcalis forment avec ce sulfate des 
composés triples. Sa dissolution dans l'eau est de couleur 
brun obscur d'une grande intensité. Eu y versant de 1 hydro
chlorate dammoniaque, il ne se produit point de précipité; 
mais si l'on fait bouillir la dissolution à siccité , il se forme 
de l'hydrochlorate ammoniaco de platine. L'acide sulfurique 
ne peut être séparé de ce sel par aucune des méthodes or
dinaires , à raison de la disposition du sel à entrer en com
posés triples. En le chauffant au rouge, il est entièrement 
décomposé, et il reste le platine à l'état métallique. On ob
tient du gaz oxigène, un peu de gaz acide sulfureux et un 
liquide semblable à l'acide sulfurique fumant des Allemands. 
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Il paraît, d'après les expériences de M. EdmondDavy , que 
ce sulfate est composé de 

Acide suifurique 26,3 
Protoxide de platine y5,7 

100,0 

Or, si nous le considérons comme un composé de 1 atome 
acide .sulfurique -+- I atome protoxide de platine, sa com
position serait : 

Acide sulfurique 27,58 
Protoxide de platine. . . 72,42 

1 0 0 , 0 0 

Nombres qui se rapprochent de très-près du résultat des 
expériences de M. Edmond Davy. 

Esp. 2. Sulfate de potasse et de platine. Lorsqu'après 
avoir neutralisé par de la potasse une dissolution aqueuse de 
sulfate de platine , on fait bouillir la liqueur pendant quelques 
minutes , il se précipite une substance d'un brun obscur, et 
le liquide resté incolore. s Ce précipité est le sel triple dont 
il s'agit. 

C'est une substance d'un brun obscur ou noir , en grains 
qui ressemblent a ceux de la poudre à canon. Elle a un très-
grand éclat se rapprochint de. celui du sulfure de zinc. Elle 
est rude an touch r , Insipide, insoluble dans l'eau, inalté
rable à l'air, et n'éprouvant aucune action de la part de l'a
cide nitrique bouillant. Ce sel se dissont aisément dans l'a
cide hydrocblorique bouillant; mais l'acide hydro - cbloro-
nitriqne n'a que peu d'action sur lui. 11 est insoluble dans les 
acides sulfurique , phosphorque, et acétique bouillans. 
L'amiiio linque n'agit pas sur lui. Lorsqu'on le fait bouillir 
dans une di=s ilution de potasse, il ne se produit aucun effet 
apparent ; mais si l'on fait bouillir la dissolution jusqu'à sic-
cité , et quoi) chauffe, il paraît s'être formé deux composés 
distincts , l'un jaune et l'autre olive. Il est insoluble dans l'al
cool et dans l'éther. A une chaleur rouge , il est décomposé; 
les produits sont de l'oxigène , du platine et du sulfate de 

II. 47 
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Protoxide de Platine 84,16 
Sulfate de soude 7,11 
Eau 8 , 7 s 

100,00 

Ainsi il doit être formé de 

8 Atomes protoxide . * . . 83,85 
1 Atome sulfate de soude . 7,18 

10 Atomes eau 8,99 

100,00 

Esp. 4- Sulfate ammoniaco de platine. On forme cette 
espèce comme les deux qui précèdent, en neutralisant avec 
de l'ammoniaque , une dissolution aqueuse du sulfate de pla
tine , et en faisant bouillir la liqueur'pendant quelques mi
nutes. La substance dont il s'agit, se précipite ; on la lave 
et on la fait sécher. 

Sa couleur est d'un brun léger ; elle est en poudre ou en 
morceaux d'une aggregation lâche. Elle est insipide, inso
luble dans l'eau, et inaltérable à l'air. Ce sel triple se dissout 

potasse* Les parties constituantes rie ce sel triple, sont, d'a
près l'analyse de M. Edmond Davy , savoir : 

Protoxide de platine. . . . 78,3a 
Sulfate de potasse 10,84 
E a u . . , . . ! . . . . 10 ,84 

100,00 

Ce sel doit être considéré comme un composé très-extra
ordinaire, et il semble mériter à peine le nom de sel. Sa 
composition doit être : 

G Atomes de p r o t o x i d e . . . . . . 77,97 
1 Atome sulfate de potasse. . . . 10,89 

10 Atomes eau 11 , i4 
100,00 

Esp. 3. Sulfate de soude et de platine. On peut obtenir 
cette substance de la même manière que l'espèce précédente, 
en substituant seulement la soude à la potasse. Ses propriétés 
sont entièrement semblables , et par conséquent elle n'exige 
point une description particulière. Ce sel est composé, sui
vant l'analyse de M. Edmond Davy, de 
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dans les acides hydrochlorique et sulfurique , à l'aïde de la 
chaleur. En le faisant bouillir dans une dissolution des alca
lis fixes , il est décomposé. Etant chauffé , il se décompose 
avec une sorte de détonation imparfaite. M. Edmond Davy 
ne fit pas l'analyse de ce sel avec précision ; mais il infère 
d'une expérience , qu'il est composé de 

Oxide de platine 70 
Sulfate d'ammoniaque et eau. 3o 

100 

ESP. 5. Sulfate de barite et de platine. Lorsqu'on 
ajoute une dissolution d'hydrochlorate de barite à- une 
dissolution aqueuse de sulfate de platine, il se produit un 
précipiié brun qui est le sel triple. Il est insipide j insoluble 
dans l'eau , et dans les acides hydrochlorique et nitrique 
touillans. L'acide hydro-chloro-nitrique chaud le dissout , 
et l'acide sulfurique agit de même sur lui à la température 
de l'éhiillition. Ce sel n'est pas décomposé par les alcalis. 
Lorsqu'il est chauffé au rouge , il ne donne que de l'eau , et 
il ne se dégage aucun gaz. M. Edmond Davy, à qui nous 
sommes redevables delà connaissance de ces faits, ne fit pas 
T'analyse de ce composé. 

Esp. 6. Sulfate d'alumine et de platine. Lorsqu'on met 
de l'hydrochlorate d'alumine dans du sulfate de platine , il 
se forme un précipité brun gélatineux, qui est le sel dont il 
s'agit. C'est une poudre noire luisante , insoluble dans l'eau, 
et inaltérable à l'air. 11 ett insoluble à froid dans les acides 
minéraux, qui ne l'attaquent que légèrement à la température 
de l'ébullilion. Chauffé au rouge , il ne donne que de 1 eau , 
et se colore légèrement. 11 contient au-moins 27 pour 100 
d'eau. Mais M. Edmond Davy , de qui nous tenons tous les 
faits qui précédent, n'en lit pas l'analyse. 

On n'a point encore examiné jusqu'à présent, les autres 
Sels de platine. 
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Sels de palladium. 

L A découverte élu palladium est si récente , ce métal est 
si rare , et on a tant de peine à l'obtenir à l'état de pureté , 
qu'il est difficile de se procurer une connaissance exacte des 
sels qu'il peut former. C'est par le docteur Wollaston et 
par Chenev ix , que nous avons eu celle de tous les faits qui 
ont été publiés jusqu'à présent relativement à ces se ls , qu'on 
distingue par les propriétés suivantes. 

:IR«CIIREI. ] t p s s o l U p r c S q u e ^ o u s solubles dans l 'eau, et la cou
leur de cette dissolution est d'un beau rouge. 

2 . Le ferrocyanate de potasse produit dans ces dissolu
tions un précipité de couleur olive, ou plutôt d'un brun jau
nâtre sale. 

3. Avec l'hydro-sulfate de potasse le précipité est brun 
noirâtre. 

4· Celui qu'y occasionnent les alcalis est orangé. 
5. Le mercure et le sulfate de fer en précipite le palla

dium à l'état métallique. 
6. L'hydrochlorate d'étaîn rend ces dissolutions opaques 

et les précipite en brun ; mais lorsqu'elles sont convenable
ment étendues , la couleur devient d'un beau vert d'éme-
raude. 

Le nitrate de potasse et l'hydrochlorate d'ammoniaque 
ne troublent point ces dissolutions. 

» . Ni tr«t« . ESP. 1. Nitrate de palladium. Lorsqu'on met du palla
dium dans de l'acide nitrique concentré , incolore , ce liquide 
acquiert par degrés la couleur rouge ; mais l'action de l'a
cide est extrêmement lente et elle a lieu sans aucun dégage
ment quelconque de deutoxide d'azote. Ce fait, unique jusqu'à 
présent dans l'histoire de l'action des métaux sur l'acide nitri
que, explique jusqu'à un certain point la lenteur de l'action de 
l'acide; l'émission de gaz, qui se produit pendant la dissolution 
d'autres métaux, n'a pas lieu. Lorsque l'acide contient du 
deutoxide d'azote , l'action est plus rapide *, 

* Wollaston , on the discoverj of palladium, Phil. Traus. i8o5. 
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1 Chenevix, on palladium. Phil. Trans. i8o3. 
• Ibid. 
* Wollaston's on a new metal found in crude plalina. Phil. Trans, 

1804. 

Lenilrate de palladium ainsi formé est d'un rouge obscur; 
il donne par févaporation une matière rouge qui est proba
blement à l'état d'un sous-nitrate. 

ESP. 2 . Hydrochlorate de palladium. L'acide hydrochlo-
rique n'agit que lentement sur le palladium, à l'aide de la H y d l 

chaleur; et par cette action il se colore en rouge. Mais le vé
ritable dissolvant de ce métal est l'acide hvdro-chloronitri-
que, qui l'attaque trè,s-viveuient, et forme avec lui une dis
solution d'hydrochlorale de palladium d'une belle couleur 
rouge Les propriétés de ce sel n'ont point été exami
nées. 

ESP. 3 . Sulfate de palladium. En faisant bouillir de3. si 
l'acide sulfurique sur le palladium , il acquiert une belle cou
leur rouge, en dissolvant une portion du métal sur lequel 
cependant son action n'est pas très-forte*. Les propriétés 
de ce sulfate ne sont pas connues. 

ESP. 4· Hydrochlorate de palladium et de soude. Lors
qu'on verse dans une dissolution d'hydrochlorate de palla
dium une dissolution d'hydrochlorate de soude, ou de soude, 
il ne se forme point de précipité , et par févaporation de la 
liqueur du mélange, on obtient un sel triple qui est un hy
drochlorate de soude et de palladium. Ce sel est déliques
cent à l'air, propriété qui suffit pour le faire aisément dis
tinguer de l'hydrochlorate de soude et de platine, dont les 
cristaux sont permanens 3 . 

Esp. 5. Hydrochlorate de palladium et de potasse. La 
dissolution du nitrate de potasse dans l'acide hydrochlorique 
agit facilement sur le palladium ; mais elle n'attaque point 
le platine, parce que l'hydrochlorate de platine et de potasse 
est à peine soluble dans l'eau , tandis que l'hydrochlorate 
de palladium et de potasse est remarquable par la facilité 
avec laquelle il se dissout. La proportion la plus convenable 
de cette dissolution est, suivant le docteur Wollaston, à qui 
nous sommes redevables de la connaissance de ces faits , de 
cinq parties de l'acide étendu avec un volume d'eau égal au 
sien, et d'une partie de nitrate de potasse. La dissolution de 
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palladium ainsi formée, qui est de couleur muge, donne, par 
i'évaporation, des cristaux d'hydrochlorate de palladium et de 
potasse. Ils sont très solubles dans l'eau, niais ils ne le sont 
pas du tout dans l'alcool. Ces cristaux affectent la forme 
de prismes tétraèdres, et présentent un singulier contraste de 
couleur. Vus transversalement , ils sont d'un vert clair ; 
mais en les regardant dans le sens de la direction de leurs 
a x e s , leur couleur est la même que celle de la dissolution. 
Cependant, à raison de son extrême intensité , cette couleur 
se distingue difficilement dans les fragmens qui excèdent 
o 'ooa5 d'épaisseur. La couleur des cristaux vus obliquement 
est celle d'un brun sombre , résultant d'un mélange de rouge 
et de vert 

Esp. 6. Hydrochhratc de palladium et d'ammoniaque. 
Ce'sel triple est , comme le précédent, très-soluble dans 
l'eau, ce qui le distingue suffisamment de l'hydrochlorate de 
platine et d'ammoniaque ; d'où il suit que le palladium n'est 
pas précipité de ses dissolutions par l'hydrochlorate d'am
moniaque. L'hydrochlorate de palladium et d'ammoniaque 
ressemble sous tous les rapports , suivant le docteur \Vol-
laston, à l'hydrochlorate de palladium et de potasse. 

r. Esp. 7. Ferrocyanate de palladium. Par une addition de 
rcrroiyanate. C y a i l l I P e m e rcu re à une dissolution neutre, qui contient 

le palladium , il se forme peu à-peu un précipité floconneux 
d'un jiune pâle. Ce précipité est le ferrocyanate de palladium. 
Il est insoluble dans l'eau-, et ses propriétés varient un peu 
dans différentes circonstances. II est en général affecté par 
la chaleur, comme d'autres hydrocyanates ; mais lorsque le 
palladium, après avoir été dissous dans l'acide nitrique, a été 
précipité d'une semblable dissolution neutre par le cya
nure de mercure, le précipité ainsi formé a la propriété de 
détoner lorsqu'il est chauffé. Le bruit qu'il produit alors 
peut être comparé à celui qui résulterait de l'inflammation 
d'une quantité égale de poudre à canon , et conséquemment 
cette détonation n'est accompagnée d'aucun indice d'explo
sion violente, à moins que le sel uesoit renfermé très-étroi-
tement lorsqu'elle a lieu. Le degré de chaleur nécessaire 
pour produire cet effet, est celui qui suffirait pour fondre 
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Sels de rhodium. 

L E docteur Wollaston est le seul qui ait eiamiité les sels 
de ce genre , mais assez seulement pour nous faire voir que 
leur base est l'oxide d'un métal particulier. L'-urs propriétés 
ce sont pas assez connues pour fournir matière à une des
cription détaillée. Berzelius a ajouté un petit nombre de faits 
à ce que nous en savions déjà. On peut distinguer ces sels 
par les propriétés suivantes. 

1. Leur dissolution dans l'eau est de couleur rouge. Cir»eièr»i. 

2. Elle n'est point précipitée par le ferrocyanate de po
tasse. 

3 . Elle ne l'est pas non plus par fhydrosulfate de cet 
alcali. 

4- L'hvdrocblorate d'ammoniaque et les carbonates al
calins ne la troublent point-, mais par les alcalis purs , il s'y 
forme une poudre jaune qui se dissout dans un excès d'al
cali. 

E S P . I . Nitrate de rhodium. L'acide nitrique dissout ·. Nitmti 

l'oxide de rhodium. La dissolution est de couleur rouge et 
ne produit point de cristaux. 

Esp. 2 . Hydrochlo rate de rhodium. La dissolution del'oxide 
de rhodium dans l'acide hydrochlorique est de couleur rosée. 
Elle ne donne point de cristaux, mais le résidu de son eva
poration à siccité est soluble dans l'alcool. L'hvdrorhlorate 
d'ammoniaque, le nitrate de potasse et l'hydrochlorate de 
soude, forment dans cette dissolution, sans y occasionner 
de précipité, des sels triples qui ne se dissolvent point dans 
l'alcool. 

Esp. 3. Hydrochlorate de soude et de rhodium. Ce sel 
triple, qui a la saveur du sulfate de soude, est sous la 

* "Wollaston'i on the discovery of palladium. 

le bismuth. La lumière qui se manifeste par cette détonation 
est faible ; elle ne peut être visible que dans une obscurité 
parfaite *. 
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forme de cristaux rhomboïdaux dont l'angle aigu est d'en-
vimn -5°. Ils sont d'une couleur ronge très-foncée et inalté
rables a l'air. Ils se dissolvent facilement dans i,5 parties 
d'eau , mais ils sont inso'ubles dans l'alcool. 

4. S U I F A I E - ESP. 4- Sulfate de rhodium. Lorsqu'apt ès a voir mêlé de 
l'hvdro-sulfate d'ammoniaque avec de l'bydrochlorate de 
soude et de rhodium , on chauffe le mélange, il se précipite 
un sulfure de rhodium. En traitant ce sulfure avec de l'a
cide nitrique fumant , il est converti en persulfale de rho
dium , dont partie se dissout dans l'acide , et dont une autre 
portion reste à l'état d'une poudre noire. Lorsque l'acide ni
trique est chassé en totalité , le persulfate de rhodium reste. 
Il est déliquescent à l 'air, et prend une couleur rouge. Lors
qu'il est dissous dans l'eau et évaporé à siccité , il ne devient 
pas noir comme d'abord; mais il est à l'état d'une matière 
sirupeuse de couleur orangé, qui par une plus grande cha
leur se gonfle , et devient spongieuse comme de l'alun cal
ciné. Dans cet état, il se dissout lentement dans l'eau, et en 
le laissant eu contact avec ce liquide , il y est entièrement 
dissous au bout de deux ou trois jours. La potasse caustique 
le précipite en une substance d'un jaune pâle , qui paraît 
être un sous-sulfate triple. 

Exposé à une chaleur rouge cerise , il s'en sépare de l'a
cide sulfurique et du gaz oxigène , qui laissent une poudre 
noire insoluble. Cette poudre est, suivant Berzelius, un proto-
sulfate de rhodium *, 

S E C T I O N XXIX. 

Sels d'iridium. 

L E S sels de ce genre sont encore moins connus que ceux 
du genre précédent. 

1. Suivant les chim'stes français, et Tennant, de qui seuls 
nous tenons ions les faits énoncés jusqu'à présent sur ces 
sels, ils >euihlent être solnbles dans l'eau, et d'une couleur 
qui, verte d'abord, F I A S S E au rouge par la concentration, à 
vaisseau ouvert, de leur dissolution dans C E liquide. 

* B c r ^ U H U S J A N N U L A O F P L I I L O S O P H Y . 1 1 1 , 3 5 6 . 
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s. Le ferrocyanate de potasse, et l'infusion de. noix de 
galle n'occasionnent point de précipité dans celte dissolu
tion , mais ils la rendent incolore. 

3 . La dissolution de ces sels dans l'eau paraît être en 
parlie précipitée parl'bydroi hlorate d'ammoniaque, puisque, 
suivant Descostils , la couleur rouge que prend quelquefois 
l'hydrochlorate de platine et d'ammoniaque , doit être attri
buée a la présence de 1 iridium. 

Le seul des sels d'iridium qui ait élé examiné jusqu'à pré
sent , est l'hydrochlorate de ce métal. La dissolution de l'i
ridium dans l'acide hydrochloriqne donne par une évapora-
tion lente, une masse imparfaitement cristallisée , qui étant 
séchée entre des doubles de papier brouillard, et ensuite re-
dissoule , fournit par l'évaporation des cristaux de couleur 
rouge. Ces cristaux se dissolvent dans l'eau, et forment avec 
ce liquide une liqueur d'un rouge foncé, inclinant à l'orangé. 

\ 

S E C T I O N XXX. 

5eIs de tellure. 

L'OXIDE de tellure existe comme tenant le milieu entre les 
acides et les bases saliliables. 11 peut, comme les acides, se 
combiner avec les bases sahfiables, et former avec elles des 
sels neutres. Il est susceptible aussi de s'unir aux acides, 
comme le font les bases sahfiables, et de former avec eux 
des sels neutres. Nous avons donc deux genres de sels de 
tellure, i .° les sels dans lesquels l'oxide de tellure se com
porte comme un acide ; a." les sels dans lesquels l'oxide de 
tellure agit comme une base. Je décrirai séparément ces deux 
genres de sels après avoir établi les caractères auxquels on 
peut reconnaître les sels de tellure. 

i. Les alcalis précipitent en blanc leur dissolution, et ce C i n c i è r . v . 

précipité disparaît de nouveau par une addition en excès de 
l'alcali. 

a. Le ferrocyanate de potasse n'y produit point de pré
cipité. 

3. L'hydro-sulfate de potasse y en occasionne un de cou
leur brune ou noirâtre. 
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4- Avec l'infusion de noix de galle, le précipité est' jaune 
et floconneux. 

5. Le zinc, le fer et l'antimoine, plongés dans les dissolu
tions de sels de tellure, en séparent ce métal à l'état d'une 

[>oudre noire qui reprend, en la frottant, son éclat métal-
ique *. 

G E N R E I. — Sels dans lesquels Voxide de tellure se comporta 
comme un acide. 

Ces sels n'ont été examinés jusqu'à présent que par Ber-
zelius; et ses recherches à ce sujet n'ont pu être qu'impar
faites, à raison de la petite quantité de tellure qu'il avait en 
sa possession. Les faits suivans sont ceux qu'il a pu Constater. 

1. Tellurate d'ammoniaque. En faisant digérer de l'oxide 
de tellure dans de l'ammoniaque, il se dissout. A mesure que 
la dissolution refroidit, elle dépose une poudre blauche, qui 
est du tellnrate d'ammoniaque *. 

2 . Tellurate de potasse. Si , après avoir mêlé l'oxide de 
tellure avec du nitrate de potasse, on chauffe le mélange, le 
nitrate de potasse se fond d'abord sans agir sur l'oxide; niais 
à la température à laquelle l'oxide commence à prendre l'état 
liquide , il décompose le nitrate de potasse avec une vive 
effervescence, l'acide nitrique est chassé, et l'oxide se dissout 
dans la potasse. La masse, lorsqu'elle est refroidie, a une 
très-grande ressemblance avec l'émail. Cette masse se dissout 
dans l'eau bouillante, et la dissolution dépose , par le refroi
dissement, une poudre blauche imparfaitement cristallisée : 
c'est un tellurate de potasse. Ce sel se dissout en petite quan
tité dans l'eau froide", et en proportion beaucoup plus consi
dérable dans l'eau bouillaute. La dissolution chaude donne, 
en se refroidissant, le sel en poudre. 11 a une saveur légè
rement métallique, et il agit faiblement, comme un alcali, sur 
les couleurs bleues végétales 3. 

3 et 4· Tellurates de chaux et de barite. Ce sont des 
poudres blanches, qu'on obtient en versant du tellurate de 
potasse dans de l'hydrochlorate de chaux ou de barite •. 

• Klaproth's Bcitrage. I l l , i ; et Crell's Antials. 1 7 9 8 , I , 9 8 . 
• Berzelius, ^Nicholson's Journal. X X X V I , i 3 l . 
• Ibid. i 3 o . 
« ibid. i 3 i . 
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« Berzelius , Nicholson'» Journal. X X X V I , I3I. 
> Ibid. p. I3I. 
* /bid. p. i3i. 

* Ibid. p. I3O, 

5. Tellurate de cuivre. En versant du tellurate de potasse 
dans du sulfate de cuivre, il se produit un précipité d'un 
beau vert d'éuieraude. Ce précipité est le tellurate de cuivre. 
Chauffé, il donne de l 'eau, et noircit. A. une chaleur plus 
forte, il se fond en un verre noir. Mis sur un charbon rougâ 
de feu, il est réduit avec détonation , comme du nitrate de 
potasse, en laissant un alliage de tellure et de cuivre d'un 
rouge pâle ' . 

•6. Tellurates restons. Le tellurate de potasse précipite le 
persulfate de fer en rouge ; et en blanc, les dissolutions de 
zinc , de mercure , de plomb, de l'argent et du manganèse'. 

Tellurate de plomb. C'est une poudre blanchâtre. En la 
chauffant, elle perd son eau de combinaison, et devient 
jaune. A u n e température un p e u plus élevée , elle entre en 
fusion, et forme une masse demi transparente, qui ressemble 
à du chlorure de plomb. Ce tellurate est composé, suivant 
les expériences de Bcrzelius, de 

Oxide de tellure 42,a 
Protoxide de plomb. . . . 57,8 

1 0 0 , 0 5 

En le supposant formé de a atomes oxide de tellure et i . 
atome protoxide de plomb, sa constitution sera : 

Oxide de tellure 4>I66 
Protoxide de plomb.. . . 58,33 

1 0 0 , 0 0 

Ainsi le sel est un bitellurale. 

GENRE IL — Sels avec base de tellure. 

Berzelius reconnut que l 'oxide de tellure se combine avec 
les acides sulfurique, bydrochlorique et nitrique, et qu'il 
forme avec eux des sels neutres*. Les faits qui suivent sont 
Ceux qu'il a constatés, relativement à l'action de ces acides 
sur le tellure. 

1. Nitrate de tellure. L'acide nitrique dissout aisément le 
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tellure. La dissolution est incolore, et n'est pas troublée par 
l'eau. Elle donne, lorsqu'elle est concentrée, de petits cris
taux dendritiques , blancs, légers et aiguillés*. 

2. HydrocMorate ds tellure. La dissolution du tellure 
s'opère avec facilité dans l'acide hydro-chloro-nitrique. Elle 
est transparente ; mais lorsqu'elle est étendue d'eau , il s'y 
forme un précipité blanc d'oxidc de tellure, qui se redissout 
par une addition d'eau. Lorsque la dissolution est précipitée 
par l'alcool, et que la poudre blanche, qui se dépose, est 
convenablement lavée, elle ne contient plus qu'une très-petite 
proportion d'acide 2. 

3 . Sulfate de tellure. Lorsqu'on garde, dans un vaisseau 
fermé, un mélange dune partie de tellure avec ioo parties 
d'acide sulfurique ,1e métal est dissous, et il donne à l'acide 
une couleur cramoisie. En versant de l'eau dans l'acide , la 
Couleur rouge disparaît, et le métal est précipité en flocons 
noirs. La dissolution étant chauffée , la couleur disparaît 
également, et le métal en est précipité sous la forme d'une 
poudre blanche. En mélange d'acide sulfurique étendu avec 
un peu d'acide nitrique, dissout une portion considérable de 
tellure. La dissolution est sans couleur, et ne précipite point 
par l 'eau 3 . 

S E C T I O N XXXI. 

Sels d?Antimoine. 

L E protoxide d'antimoine peut s'unir avec les acides et 
former des sels, taudis que le deutoxide et le peroxide 
jouissent des propriétés acides ; d'où il suit que les sels d'an
timoine peuvent être divisés en trois genres , currespondans 
a u x trois oxides que le métal forme ; mais j'ai pensé qu'il était 
plus convenable de décrire les antimoniates et las antimo-
nites , pendant que je traitais des différentes bases avec les
quelles les acides antimonieux et antimonique se combinent. 
Je n'ai donc à décrire ici que le petit nombre des sels connus 
qui contiennent le protoxide d'antimoine. 

1 Crell's Annals. 1708, 1 , 9 8 . 
• KlaproLh's Iîeitrage. III, IJ. 
? Crell's ADII. 1 7 9 8 , 1 , 98. 
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On peut distinguer les sels d'antimoine par les propriétés 
qui suivent, savoir : 

1. Leurs dissolutions sont ordinairement de couleur jaune c«R»DTR«* 
brunâtre, et dans la plupart des cas, elles précipitent en blanc 
lorsqu'elles sont étendues d'eau. 

2 . Le ferrocyanate de potasse , versé dans ces dissolutions, 
y produit un précipité blanc : c'est l'oxide du métal précipité 
par l'eau du ferrocyanate. Lorsqu'on l'emploie suffisamment 
concentré ou en cristaux, il ne se forme point de précipité. 
L'antimoine se rapporte, dans cette propriété, au platine*. 

3 . L'hydro-sulfate de potasse précipite les dissolutions 
des sels d'antimoine en orangé. 

4- L'acide gallique et l'infusion de noix de galle les préci
pitent en hlauc, et ce précipité n'est autre chose que l'oxide 
du métal séparé par l'eau de l'infusion. 

5. Lorsqu'on plonge une lame de fer ou de zinc dans des 
dissolutions antimoniales, il se précipite, en grande abon
dance, une poudre noire. Cet effet a lieu très-promptement 
lorsqu'il y a un excès d'acide, et que la dissolution n'est pas 
trop concentrée. 

Les acides nitrique, sulfurique, phosphorique ou carbo
nique ne forment point de sels avec le protoxide d'antimoine, 
au-moins ne connaissons-nous actuellement aucune con.bi-
naison semblable. Le sel antimonial le plus important, et le 
seul bien réellement connu, est le suivant. 

ESP. i . Tartrate de potasse et d'antimoine. On fait beau- T a r i r * 

coup plus d'usage en Angleterre, comme médicament, de é m é t i q u e t 

ce sel, qu'on appelle ordinairement tartre émêtique, que 
de toutes les autres préparations antimoniales ensemble. Ce 
fut Adrien de Mynsicht qui le fit connaître le premier dans Histoire* 

son thésaurus medico-chimicus, publié en 1 6 3 1 ; mais, selon 
toutes les probabilités, la préparation en avait été indiquée 
dans un traité, ayant pour titre : 3Iethodus in pulverem, 
qui parut en Italie en 1620. Dans cet ouvrage, du docteur 
Cornachinus , on trouve l'exposé de la méthode de prépara
tion d'une poudre de l'invention de Dudley , comte de War -
wick, et qui était en grande renommée en Italie , à raison des 
cures merveilleuses qu'on avait opérées en l'employant. Cette 
poudre était un composé de scaiumoiiée, de sulfure d'anti-

* tüaproth, Crell's Annals. 1 7 9 8 , 1, 9 9 . 
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moine et de ta r t re , triturés ensemble. Les effets extraor
dinaires qu'elle avait produits, devaient naturellement attirer 
l'attention des chimistes sur la combinaison des préparations, 
antimoniales avec le tartre. 

tcffvuiBi; On prépara d'abord le tartre émétique en faisant bouillir 
ensemble, dans l'eau, du tartre, et ce qu'on appelait alors 
le crocus metallorum1. Après avoir liltré la liqueur, on l éva
porait jusqu'à ce qu'elle donnât des cristaux. On substitua 
depuis le verre d'antimoine au crocus. Mais il serait superflu 
de donner ici l'énUmération des diverses méthodes qui ont 
été adoptées et imaginées par les différens manipulateurs. 
Elles ont toutes été recueillies par Bergman, qui les a décrites 
dans son Traité sur le tartre antimonié'. On peut voir, dans 
l'expérimental escamination of the pharmacopœa Londi~ 
nensis, p. 58 , de M. Philips, le procédé suivi à Londres 
pour cette préparation. 

On se sert généralement à présent du verre ou du pro-
toxide d'antimoine. On mêle l'une ou l'autre de ces substances 
avec son poids égal de tartrate acide de potasse, et on fait 
bouillir le mélange dans 10 01112 parties d'eau, jusqu'à ce 
que le tartrate soit saturé. On filtre alors la liqueur, et on 
l'évaporé jusqu'à pellicule. Elle dépose par refroidissement 
des cristaux réguliers détartre émétique (tartrate antimonié 
de potasse). Thénard a observé qu'il reste toujours dans la 
dissolution du tartrate de potasse non combiné. Il ne faut 
donc pas pousser l'é va poration trop loin, autrement les cristaux 
de ce tartrate se mêleraient avec ceux du tartre émétique 3 . 

Propriété! . Le tartre émétique est blanc. 11 cristallise en tétraèdres 
réguliers. Exposé à l'air, il y perd peu-à-peu sa transparence, 
et s'elfleurit. Il est soluble dans i4,5o parties d'eau froide et 
dans environ 2 parties d'eau bouillante 4. Au feu, ce sel se 
décompose; son acide est détruit, et il reste la potasse et 
de l'oxide d'antimoine. Les terres alcalines, les alcalis et leurs 
carbonates, les hydro-sulfates et plusieurs des métaux dé-> 

• Hydrosulfate impur , qn'on obtient en faisant détoner dans 
/ u n creuset, parties égales en poids de sulfure d'antimoine et de ni

trate de potasse , et en lavnnt ensuite le résidu dans l'eau, jusqu'à c« 
qu'elle en sorte sans saveur. 

* Opusc. I , 338. 
» Ann. d e C h i m . X X X V I I I , 3g. 
* Bucthal , Ann. de Chim. X L I X , 70 . 
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composent aussi le tartre éraétique. Le même effet est encore 

Îiroduit sur ce sel par les décoctions de plantes , particu-
iérement de celles qui sont astringentes et araères, telles-

que lécorce du Pérou , etc. ; d'où il suit qu'il ne doit jamais 
être donné joint à l'un quelconque de ces corps. 

M. Philips nous apprend que 1 0 0 parties de tartrate acide 
de potasse, peuvent dissoudre 66 parties de protoxide d'an
timoine. En comparant ces données avec mon analyse dU 
tartrate acide de potasse, il en résulte que le tartrate anti-
monié de potasse, ou tartre émétique, est un composé de 

Acide tartarique 44 , 21 
Protoxide d'antimoine ^9,76 
Potasse. . ir>,o5 

100,00 

Actuellement, si nous considérons le sel comme étant formé 
de 2 atomes acide tartarique, 2 atomes protoxide d'anti
moine et 1 atome potasse, sa composition sera: 

Acide tartarique . . . . . . . . 46,53 
Protoxide d'antimoine 36,81 
Potasse 16,66 

100,00 
Le sel semble donc être un composé de 1 atome tartrate de 

potasse et 1 atôtne sous-tartrate d'antimoine. Je pense qu'il 
convient de parler ici de l'action des acides végétaux sur l'an
timoine , quoique quelques - uns des faits qui l'établissent 
aient besoin d'être examinés de nouveau. 

Esp. 2. Acétate d'anti/tioine. L'acide acétique n'a que Autre» i t i » , 

très-peu d'action sur l'antimoine ; mais il dissout une petite 
portion de son oxide , ainsi que l'a fait voir Morveau ; e t , 
suivant Wenz' 1 , la dissolution donne de petits cristaux 1 . Ce 
sel, qui est soluble dans l'eau, fut employé comme émétique 
par Angelus Sala, et par quelques autres médecins après lui*. 

Esp. 3 . Succinate d'antimoine L'acide succinique qui n'a 
d'action que sur le protoxide d'antimoine dont il dissout une 
portion , forme avec lui un sel qui n'a pas été examiné. 

fa . 
< Verwandtschaft, p . r58. 
£ Ëncycl . métu. cbim. 1 ,6 . 
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ESP. 4· Benzoale d'antimoine. La dissolution de l'oxide 
d'antimoine dans l'acide henzoïque s'opère facilement. Elle 
donne des cristaux qui se dessèchent à l'air , et qui sont 
décomposés par la chaleur ' . 

Esp. 5. Oxalate d'antimoine. L'acide oxalique attaque à 
peine l'antimoine, mais il d.ssout une petite portion de son 
oxide. La dissolution évaporée donne de petits grains cris
tallins qui se dissolvent difucilement dans l'eau. Le même sel 
est précipité par un** addition d'acide oxalique a la dissolution 
d'antimoine dans les acides acétique ou sulfurique ; niais 
l'acide oxalique n'occasionne point de précipité dans le 
protochlorure ( beurre ) d'antimoine *. 

ESP . rj. Tartrate d'antimoine. L'acide tartarique n'a au
cune action sur l'antimoine; mais il dissont ses oxides en 
petite proportion. La dissolution , qui cristallise à peine, se 
prend aisément en une gelée 3 . 

S E C T I O N X X X I I . 

Sels de Titane. 

C ' E S T par les expériences de G-rrgor, Klaproth, Vau-
quelin et Hecht que nous avons appris lou ce que nous sa
vons actuellement relativement à ce genre de sels, qu'on 
reconnaît aux caractères suivans : 

Caractères . l - Us s °n t en général incolores et peu solubjes dans 
l'eau. 

2 . Les carbonates alcalins précipitent ces dissolutions en 
flocons blancs. 

3 . Le ferrocyanate de potasse y occasionne un précipité 
•vert gazon mêlé d'une teinte de brun. Si on y ajoute alors un 
alcali, la couleur de ce précipité devient d'abord pourpre, 

.puis bleue, et elle finit par passer au blanc. 
4· Avec l'hydro-sullaie de potasse le précipité est d'un 

vert gazoh sale, l'acide hydro-sulfnrique n'en produit point. 
5. Far l'infusion de noix de galle, les dissolutions des 

' Trommsdorf, A n u . de Chim. X I , 317. 
• ïïereman. 1 , 271. 
,· Ibid. 
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I I . 48 

des sels de titane sont précipitées en une masse volumineuse 
d'un brun rougeâtre; lorsqu'elles sont concentrées, le préci
pité prend l'apparence du sang caillé. 

6'. En plongeant une verge d'étain dans une dissolution 
de titane, le liquide autour de cette verge prend peu-à-peu 
une belle couleur rouge; avec une veree de zinc, la dissolu
tion se colore de la même manière en un bleu foncé*. 

Esp. i . Nitrate. L'acide nitrique attaque à peine le titane MIMI,. 

et n'a point d'action sur son oxide rouge; mais à l'aide de la 
chaleur, il dissout le carbonate de ce métal. La dissolution 
donne, par évaporation, des cristaux transparens sous la 
forme de rhombes alongés, ayant deux angles opposés tron
qués, de manière à représenter des tables hexagones. Suivant 
Vauquelin et Ilecht, cette dissolution n'a lieu que lorsque 
le métal est en état de combinaison avec un minimum d'oxi-
gène. 

ESP. 2. L'acide hydrochlorique dissout le titane; mais il H j d r a c b i o m t . 

ne produit aucun effet sur son oxide rouge. Il dissout faci
lement le carbonate de ce métal, et la dissolution, suivant 
Klaproth, cristallise en cubes transparens. Elle est, d'après 
les expériences de Vauquelin et de Ilecht, de couleur jaune, 
etse prend en gelée par l'évaporatiou. Par la chaleur,,il s'en 
dégagé du chlore, et l'oxide qui se précipite, ne peut plus 
se dissoudre dans l'acide hydrochlorique, à1 moins qu'on 
ne l'ait fait bouillir dans de l'acide nitrique. Ces chimistes en 
concluent, que dans l'hydrochlorate de titane, ce métal est 
combiné avec l'oxigène au maximum, et que son protoxide 
est incapable de former d'union avec l'acide hydrochlorique. 

E S P . 3 . L'acide sulfurique bouillant, oxide le titane et eu Suifat». 

dissout une petite portion; mais cet acide n'a aucune action 
quelconque sur l'oxide rouge du métal. Il dissout son carbo
nate âveC effervescence , duc au dégagement de gaz acide 
carbonique. La dissolution se prend par l'évaporation en une 
masse blanche gélatineuse, opaque. 

ESP. 4- et 5· Les acides phosphoriqne et arsenique pré
cipitent en blanc la dissolution du titane dans les acides. 

Esp. 6- En faisant fondre dans un creuset un mélange C a r b o M l , 
d'une partie d'oxide rouge de titane et de six parties de car
bonate de potasse, la masse étant lavée avec une suffi-
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Des hydro-sulfates. 

K I R W A . T Î reconnut le premier, ce qui depuis a été plus 
complètement établi par Berthollet, que l'hydrogène sulfuré 
jouit des propriétés d'un acide. Les Allemands lui ont en con
séquence donné le nom d'acide hydrothyonique *, et Gay-
Lussac l'appelle acide hydro-sulfurique3. 

L'eau saturée du gaz acide hydro-sulfurique devient blan
châtre et dépose un peu de soufre; mais le gaz n'est pas décom
posé. Lorsqu'on ajoute de l'acide sulfureux à cette dissolution, 
il se produit immediatementun précipité considérable de sou
fre. L'acide nitrique et le chlore produisent le même effet. 

Le gaz acide hydro-sulfurique précipite, à l'état de sul
fures de toutes leurs dissolutions acides, les métaux qui 
n'ont qu'une faible affinité pour l'oxigène; mais les métaux 

• Journ. des Min. , n.° X V , p. I. 
" De hydrogène , et SEIOI , soufre. 
3 C'est le nom par lequel Humphry-Davy distingue l'acide sulfu-

rique ordinaire du commerce. Mais une semblable distinction est 
certainement inutile, puisqu'on prévoit toujours la présence d'eau 
dans cet acide. Si l'on donnait suite à la méthode de Humphy-Davy, 
il faudrait dire hydro-alcool, hydro-sulfate de soude , hydro-savon, 
hydro-sucre ; de sorte qu'il nous faudrait allonger les neuf-dixièmes 
de tous les noms chimiques, en le» faisant précéder des dcuxsyllabes 
hydro. 

santé quantité d'eau, laisse une poudre de couleur blanche, 
mêlée d'une légère teinte de rouge, que Vauquelin et Hecht 
ont reconnue être le carbonate de titane. Ils ont trouvé ce sel 
composé de 

7 5 Oxide blanc. 
2 5 Acide carbonique. 

i o o 

ESP. 7 et 8, Les acides oxalique et tartarique précipitent 
également en blanc la dissolution du titane dans les acides ; 
mais le précipité se redissout à mesure qu'il est formé *. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



qui ont beaucoup d'affinité pour ce principe, et qui sontca-
pables de décomposer l'eau, savoir : 

j . Le fer, 2 . Le nickel, 3 . Le cobalt, 
4 . Le manganèse, 5 . L'urane, 6 . Le cérium, 
7 . Le titane, 

Ne sont point précipités par l'acide hydro-sulfurique de leurs 
dissolutions dans les acides minéraux concentrés; ils le sont 
cependant imparfaitement, ainsi que Gay-Lussac l'a fait voir , 
lorsque c'est l'acide acétique, on tout autre acide végétal qui les 
tient en dissolution, et la précipitation devient complète lors
qu'on ajoute en même-temps de l'acétate de potasse à la disso
lution'. 

Les dissolutions métalliques diffèrent considérablement 
entre elles sous le rapport delà facilité avec laquelle elles sont 
précipitées par l'acide hydro-sulfurique; et Proust a fait voir, 
qu'avec un peu d'adresse, on peut, dans beaucoup de cas, 
opérer par cet agent la séparation des métaux les uns d'avec 
les autres. Si, par exemple, le cuivre, le plomb, le zinc 
et le fer sont tenus ensemble en dissolution dans l'acide ni
trique, l'acide hydrosulfnrique sépare d'abord le cuivre sous 
la forme d'un précipité noir, qu'on peut enlever en filtrant la 
dissolution. 11 produit ensuite le même effet sur le plomb, 
et en dernier lieu sur le zinc, tandis que le fer continue 
encore de rester en dissolution *. On peut distinguer les dif-
férens métaux par la couleur du précipité que l'acide hydro-
sulfurique produit dans leurs dissolutions. 

On.a présenté dans la table qui suit, les couleurs de ces 
différens précipités. 

Or et platine Réduits. 
Argent Noir. 
Mercure Noir. 
Palladium Brun obscur. 
Cuivre N o i r . 
Etain , . Brun. 
Plomb Noir. 
Zinc . . , Blanc. 
Bismuth Noir. 
A n t i m o i n e O r a n g é . 

Arsenic Jaune. 
Molybdène Chocolat, 

« Ann. de Chiro. L X X X , aoS. « Journ, de Pliys. L I , 174. 
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x Schee le , on fire, p . icp. Êng. Trans. 
* A n n . de Cbim. X X V , 4T-
3 Ce foie de soufre, ou sulfure de potasse, a IVtat liquide, est de

venu sulfure hydrogène de potasse. ( iYote du Traducteur.) 
* Joura. de rhys. L I X , 2 7 0 . _ 

u r e h y d r a - L'acide hydro-sulfurique a la propriété de se combiner 
g é n é . avec le soufre, et de former un composé qui a l'apparence 

d'une huile jaune. Schéele 1 en observa la formation, et Ber-
thollet 1 qui en examina le premier la nature, lui donna le 
nom de soufre hydrogéné. 

Lorsqu'après avoir fait bouillir ensemble de la potasse li-» 
quide et du soufre, et formé ainsi la liqueur brune qu'on ap
pelait anciennement foie de soufre liquide'1, on verse peu-à-
peu de ce liquide dans de l'acide hydrochlorique, il se dé
gage à peine du gaz acide hydro-sulfurique ; mais il se dépose 

Î>eu à-peu au fond du vaisseau du soufre hydrogéné, sous 
a forme d'une huile brune jaunâtre. Dès qu'où chauffe cette 

substance, le gaz acide hydro-sulfurique s'exhale aisément, 
et elle est convertie en soufre; le même effet est produit 
par son exposition à l'air. 

La méthode la plus facile pour se procurer cette sub
stance consiste, suivant Proust, à mettre dans un flacon, et 
jusqu'aux o , 3 i environ de sa capacité, de l'acide hydro-
chlorique d'une pesanteur spécifique de 1,07, et d'y ajou
ter ensuite environ un volume égal du foie de soufre liquide; 
en bouchant alors le flacon et en l'agitant, le soufre hydro
géné se sépare peu-à-peu 4 . 

L'acide hydro-sulfurique est un composé de j atome 
hydrogène, et de 1 atome soufre. Le soufre hydrogéné 
n'a pas été analysé; mais il est probablement formé de 1 
atome hydrogène et a atomes soufre. Les composés formés 
par l'union de l'acide hydro-sulfurique et des bases ont été 
appelés, par Gay-Lussac, hydro-sulfates; ceux résultans de 
la combinaison du soufre hydrogéné avec les bases ont été 
nommés hydro-sulfates sulfurés ou sulfures hydrogénés. 
Nous décrirons dans ce chapitre les uns et les autres de ces 
composés, autant que la connaissance imparfaite que nous 
en avons, nous le permettra. 
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S E C T I O N P R E M I È R E . 

Des Hydro-sulfates. 

LES composés que produit la combinaison de l'acide hy-
dro-sulfurique avec les alcalis et les terres , ont les pro
priétés suivantes, qui peuvent servir à les faire reconnaître. 

1. Ils sont tous solubles dans l 'eau, et leur dissolution propmté». 
dans ce liquide est incolore, 

2 . Cette dissolution p rend , par son exposition à l'air, 
une couleur verte ou jaune verdàtre. 

3 . Après être restée pendant long-temps à l'air , la disso
lution devient limpide et incolore; et en l'examinant alors, 
on trouve qu'elle ne contient que les sulfite et hypo-sulfite 
de la base de l'hydro-sulfate original. 

4· La dissolution des hydrosulfates précipite toutes les 
dissolutions métalliques ; le fer et le plomb en noir^ l'anti
moine en orangé , l'arsenic en jaune *. 

On peut former les hydro-sulfates en dissolvant les bases p r f p a r , i ! o > . 
dans l'eau , ou en les mêlant respectivement avec ce liquide, 
et en y faisant passer ensuite uu courant de gaz acide hydro-
sulfurique jusqu'à ce qu'il refuse d'en preudre davantage. 
On en dégage l'excès de gaz en faisant chauffer la dissolu
tion. 11 faut avoir soin que le gaz acide hydro-sulfurique 
n'arrive dans le vaisseau où il doit se combiner avec la base, 
qu'après avoir traversé un flacon intermédiaire qui contient 
de l'eau, aftif d'être assuré qu'il s'est ainsi dépouillé de toute 
impureté. On peut obtenir par ce moyen les dissolutions 
dans l'eau des différens hydrosulfates. 

Si pendant que les hydro-sulfates sont incolores,on les 
décompose en y versant des acides suîfurfque, hydrochlori-
que ou tout antre acide quelconqucquin'ait point d'action sur 
l'hydrogène, le gaz acide hydro-sulfurique se dégage sans qu'il 
se forme le moindre dépôt de soufre ; mais si l'hydro-sulfate 

* Lorsqu'on garde pendant quelque temps les hydro-fcnlfates 
dans tics fUcons de verre, ces flacons se tapissent peu-à-peu à l'in
térieur d'une pellicule noire , qui consiste , ainsi que je l'ai su du 
docteur Henri , dans une portion du plomb du verre , re'duit à i'étfcj; 
métallique , et combine' avec U s o u i i e . 1 
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a acquis sa couleur jaune, il se dépose toujours un peu de 
soufre pendant que sa décomposition a lieu, et la quantité 
du soufre ainsi précipité est d'autant plus grande que la cou
leur est plus foncée. 

Ainsi, la couleur jaune, que prennent leshydro-sulfatespar 
leur exposition à l'air , est due à un commencement de dé
composition. Une partie de l'hydrogène de l'acide hydro-sul-
furique abandonne le soufre, se combine avec l'oxigène de 
l 'atmosphère, et forme de l'eau. Cependant une portion du 
soufre se convertit aussi par degrés en un acide ; et lorsque 
la proportion de l'acide hydro-sulfurique est diminuée, et 
celle du soufre augmentée jusqu'à un certain point, le soufre 
et l'hydrogène se combinent également l'un et l'autre avec 
l'oxigène. 

Si l'on verse des acides sulfurique on hydrochlori
que sur un hydro-sulfate, resté pendant quelques temps ex
posé à l'air , il s'en exhale du gaz acide hydro-sulfurique ; 
il se dépose du soufre, et après un certain intervalle de 
temps, il se dégage de l'acide sulfureux. C'est donc de l'a
cide sulfureux et non de l'acide sulfurique que produit la 
combinaison de l'hydro-sulfate avec l'oxigène qu'il absorbe 
spontanément de l'atmosphère. Cependant la présence de 
cet acide n'est rendue sensible qu'au bout d'un certain temps, 
et que lorsqu'il a été séparé de l'hydro-sulfate par un acide ; 
parce que pendant tout aussi long-temps qu'il rencontre de 
l'acide hvdro-sulfurique , il s'opère une décomposition réci
proque; l'oxigène de l'acide se combine avec l'hydrogène du 
gaz, et le soufre est à la-fois précipité de l'un et de l 'autre. 

A m m o n i a q u e . Esp. I . Hydrosulfate d'ammoniaque. On obtient cet hy-
dro-sulfate en faisant passer un courant de gaz acide hydro-
sulfurique dans une liqueur ammoniacale ; la dissolution se 
colore très-promptementen un jaune verdàtre. Lorsqu'on dis
tille dans une cornue un mélange de parties égales de chaux, 
d'hydrochlorate d'ammoniaque et de soufre , il passe un li
quide jaune, distingué ordinairement par la dénomination de 
liqueur fumante de Boyle , du nom de ce savant qui la pré
para le premier. Cette liqueur, qui exhale constamment des 
fumées-hlanches , a une odeur fétide et fortement ammonia
cale. Berthollet s'est assuré qu'elle doit sa propriété d'être 
ainsi fumaqte, à une certaine quantité d'alcali non combiné. 
Ce liquide consiste principalement dans un hydro-sulfate 
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* THÉNARD, ANN. DE CLINA. LXXXUI> 134-

d'ammoniaque tenant un excès de soufre. Il perd peu-à-peu 
sa propriété de fum r et dépose également son excès de 
soufre. C'est alors un hydro-sulfate d'ammoniaque presque 
pur. 

On peut obtenir l'bydro-sulfate d'ammoniaque pur , en fai
sant rendre au fond d'un flacon entouré de glace , du gaz 
acide hydro-sulfurique, et du gaz ammoniac. Cet hydro-sul
fate est .sous la forme de cristaux aiguillés. 11 est transparent 
et incolore. 11 est si volatil qu'il se sublime peu-à-peu à la 
partie supérieure des flacons dans lesquels on le conserve. 
On l'y trouve cristallisé en lames longues et transparentes. 
Il est facile de le séparer, par cette volatilisation spontanée , 
de l'hydro-sulfate sulfuré qu'il pourrait contenir. Exposé à 
l'air il devient jaune très-promptement *. Si nous supposons , 
comme cela est probable, que l'hydro-sulfate d'ammoniaque 
est composé de i atome acide hydro-sulfurique, et de I atome 
ammoniaque, sa constitution sera : 

Acide hydro-sulfurique. . . 2 , i 2 5 . . . Bo 
Ammoniaque a , i 2 5 . . . 5o 

100 

Le poids d'une molécule intégrante de cet hydro-sulfate sera 
4 , a 5 , et il contiendra 6 atomes; 4 d'hydrogène, i de soufre, 
et i d'azote. 

ESP. 2 . I£ydro-su!fate de pétasse. On peut préparer ce *• d e 

composé en saturant de Ja potasse avec de l'acide hydro-
sulfurique ; mais il se forme aussi pendant la dissolution 
du sulfure de potasse, et il peut en être obtenu par éva-
poration. D'après l'exposé que Vauquelin nous a donné des 
propriétés de cet hydro-su][aie, il est blanc et parfaitement 
transparent. Ses cristaux, qui ont quelque ressemblance avec 
ceux du sulfate de soude , sont ordinairement de larges 
prismes tétraèdres, terminés par des pyramides à 4 faces. 
Quelquefois les prismes sont à 6' pans, et les pyramides, qui 
les terminent, à 6 faces. La saveur de ce sel est alcaline et 
extrêmement arrière. Exposé à l'air il en attire l'humidité et 
se résout promptement en un liquide de consistance siru
peuse , qui tache en vert tous les corps avec lesquels il se 
trouve en contact; mais cette couleur n'est pas permanente , 
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1 Vauquel in, Ann. de Chim. X L I I , 4°-
a Ce carbonate avait été prt-paré en décomposant du sulfate de 

soude par le charbon , et en séparant ensuite le soufre par la chaux. 
? Yauquclm, A n n . de Chim. X L I , 190. 

à moins que le corps touché par le liquide ne soit quelque 
substance métallique. Les cristaux de ce sel n'ont point d'o
deur lorsqu'ils sont secs ; mais par leur déliquescence ils en 
répandent une fétide. Ces cristaux se dissolvent dans l'eau et 
dans l'alcool en produisant beaucoup de froid. Les acides en 
dégagent avec une très-vive effervescence l'acide hydro-
sulfurique , il ne se dépose pas un atome de soufre. En ver-
sant de la dissolution d'hydro-sulfate de potasse dans une dis
solution de sulfate d'alumine, il se dépose sur-le-champ dans 
le mélange des cristaux d'alun. L'hydro-sulfate de potasse 
précipite, ainsi que les autres composés de celte nature, 
toutes les dissolutions métalliques *. 

3 . D c s o u d r . E S P . 3. Hydro-sulfate de soude. On peut préparer cet 
hydro-sulfate de la même manière que le précédent. C'est de 
tous les composés de ce genre celui qui est le mieux connu, 
et ordinairement on l'emploie comme réactif. Berthollet nous 
a fait connaître le premier les propriétés de sa dissolution 
dans l'eau ; mais Vauquelin l'a obtenu pour la première fois 
cristallisé. Ayant abandonné à elle-même une> dissolution 
concentrée de carbonate de soude impur a , il s'aperçut au 
bout de quelque temps qu'il s'y était formé spontanément 
des cristaux d'bydro-sulfate de soude. Les cristaux de ce sel 
sont blancs et transparens. Leur forme est celle de prismes 
tétraèdres terminés par des pyramides à quatre faces , et 
quelquefois on en trouve en octaèdres. Leur saveur est al
caline et fortement amére. La dissolution de cet hydro-sul
fate dans l'eau et d-ms l'alcool s'opère très-facilement et avec 
production de froid. Exposé à l'air il y devient déliquescent 
et de couleur verte. Les acides le décomposent en dégageant 
l'acide hydro-sulfurique. Il ressemble par ses autres pro
priétés aux hydro-sulfates 3 . 

Kyitro- in i fa te Quoique l'acide hydro-sulfurique et l'acide sulfureux se dé-
W U J E . ' composent mutuellement lorsqu'ils ne sont ni l'un ni l'autre en 

état de combinaison, il paraît qu'il n'en est pas ainsi lors
qu'ils sont unis à une base. Lorsqu'on mêle de l'eau impré
gnée de gaz acide hydro-sulfurique avec du sulfite liquide 
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de soude , l'odeur du gaz est détruite ; et par tévaporation 
du mélange on obtient un sel qui semble être un composé 
triple, résultant de l'union des deux corps gazeux avec la 
soude. Vauquelin a décrit un sel semblable qu'il a produit 
artificiellement par le même procédé que nous venons d'in
diquer. Ce sel blanc et transparent cristallise en prismes à 
4 pans. Il est sans odeur et ne s'altère point à l'air. Sa sa
veur est fraîche , arrière et légèrement alcaline. Chauffé dans 
une cornue, il se fond promptemeriF et redevient solide ; 
il abandonne du soufre, et ce qui reste dans la cornue 
prend une couleur rouge foncée. Pendant tout le temps de 
l'opération , il ne se dégage pas un atome de gaz 

ESP. 4- Hydro-sulfate de chaux. On produit aisément ce 
composé eu faisant passer du gaz acide hydro-swlfurique dans 
de l'eau, qui tient de la chaux en suspension. 1 a chaux est 
dissoute, et il se forme un hydrosulfate de cette terre ; la 
dissolution est sans couleur , et d'une saveur acre et amère. 
Ses propriétés sont analogues à celles des autres hydro-sul
fates. On n'a point essayé de se procurer l'hydro-sulfate de 
chaux cristallisé. 

Esp. 5. Hydro-sulfate de barlte. Si après avoir tenu 5 

pendant quelque temps chauffé au rouge dans un creuset un 
mélange de sulfate de barite et de charbon , et avoir ainsi 
converti le sulfate en sulfure , on fait, bouillir de l'eau sur la 
masse noire, on obtient, en filtrant la liqueur lorsqu'elle est 
encore chaude , une dissolution de couleur verte qui donne, 
par l'évaporation, un grand nombre de cristaux. Ces cristaux 
sont de l'hydro-sulfate de barite. 11 faut les séparer immédia
tement de la liqueur par le filtre , et les faire sécher en les 
soumettant à la presse dans du papier Joseph ' . Ces cristaux 
sont blancs, soyeux et ordinairement sous la forme d'écaillés 
dont il n'est pas facile de déterminer la figure. Ce composé 
est soluble dans l'eau , et la dissolution a une légère teinte de 
vert. Sa saveur est acre et sulfureuse ; il se détruit 
aisément à l'air. 

ESP , G. Hydro-sulfate de strontianc. J'ai obtenu ce com
posé par le même procédé de préparation que l'hydro-sul
fate de barite ; et ses propriétés étant à-peu-près semblables, 
il n'exige point de description particulière. 

1 Vnnqnclin, Ann. de Cliirn. X X X I I , 20^. 
1 Beilhollct , Ann. de Cliira. XXV, 2/}'· 
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S E C T I O N I I . 

Des Hydro-suifates sulfurés ou Sulfures hydrogénés. 

L E S différentes bases terreuses et alcalines peuvent entrer 
en combinaison avec du soufre hydrogéné, et il en résulte 
des composés qui sont connus depuis plus long-temps que 
les hydro-sulfates; quoique leurs propriétés n'aient pas été 

Frfjwri i icM. recherchées avec la même précision. On peut les former en 
faisant bouillir ensemble la base et du soufre dans de l'eau 
pure, ou en dissolvant leurs sulfures dans l'eau. 11 se produit, 
dans l'un et l'autre cas , du sulfure hydrogéné, qui se com
bine avec la base. Ces composés étaient, autrefois connus 
sous les noms à'àépars liquides, ou foies de soufre. On 
peut aussi les former, ainsi que l'a fait voir Berthollet, en 
tenant un hydro-sulfate liquide sur du soufre. Il en dissout 
une portion à froid : la liqueur devient d'uue couleur foncée, 
et 1 hydro-sulfate est converti en hydro-sulfate sulfuré ou 
sulfure hydrogéné 1- Ceux de ces composés, qui sont pré
parés par le premier procédé, contiennent un excès de 

» Berthollet, Ann. de Chira. X X V , «35. 
* ibid. p. t'yi. 

E S P . 7 . Hydro-sulfate de magnésie. L'eau imprégnée 
d'aride hydro-sulfurique dissout la magnésie, et forme un 
hydro-sulfate dont les propriétés n'ont pas été examinées *. 

E S P . 8 et g. Hydro-sulfate de glucine et d'yttria. Les 
expériences de Vaucjuelin et de Klaproth nous ont appris 
que les hydro-sulfates ne précipitent point la glucine et ï'yt-
tria de leurs dissolutions dans les acides; et il est par consé
quent probable qu'elles sont susceptibles de se combiner avec 
l'acide hydro sulfurique, quoique ces sortes de composés 
n'aient jamais été l'objet de l'examen des chimistes. L'alu
mine et la zircone ne forment point d'union avec l'acide 
hydro-sulfurique; d'où il suit que les hydro-sulfates précipi
tent ces terres de leurs dissolutions dans les acides ,à raison 
de l'affinité de leur base pour l'acide qui tient la terre en dis
solution. Il se dégage pendant que cet effet a heu du gaz 
acide hydro-sulfurique. 
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soufre, qui s'en sépare lorsqu'on fait passer dans la liqueur 
de l'acide hydro-sulfurique. 

On ne peut guère douter que ces composés, s'ils pouvaient 
être obtenus à l'état de pureté complète, ne consistassent sim-

leroent que dans du sulfure hydrogéné uni aux différentes 
ases;mais, pendant leur formation, il semble s'être produit 

des acides sulfureux et hypo-sulfureux, que la présence de la 
base empêche d'être décomposés; d'où il suit que les sulfures 
hydrogénés, tels qu'on les obtient ordinairement, contiennent 
des sulfites et des hypo-sulhtes, sels qui modifient la nature 
des sulfures hydrogénés, de manière qu'il est difficile de 
reconnaître leurs véritables propriétés. Les faits que nous 
allons exposer, sont ceux qui ont été jusqu'à présent observés. 

I . Lorsqu'on mêle ensemble dans un flacon de l'hydrate bya^cV™ 

de potasse et des fleurs de soufre, ces substances agissent tM*"*~ 
très-prornptement l'une sur l'autre; il y a dégagement de ca
lorique et formation de sulfure hydrogéné, d'une belle cou
leur rouge, qui exhale , lorsqu'on le traite avec un acide, du 
gaz acide hydro-sulfurique. En tenant pendant 1 0 à 1 3 
heures de la potasse liquide, d'une pesanteur spécifique de 
1 , 2 6 , sur des fleurs de soufre, il y a dissolution et produc
tion d'un composé semblable ; par l'application de la chaleur, 
la combinaison a beaucoup plus promptement lieu. La disso
lution dans l'eau du sulfure de potasse desséché, produit 
une combinaison de la même espèce*. Dans tous ces cas , 
l'apparence du sulfure hydrogéné est la même, quoique ses 
propriétés diffèrent considérablement. Lorsqu'il a été formé 
à l'aide de la chaleur , la quantité d'acide hydro-sulfurique 
que les acides en dégagent est toujours très-peu considérable, 
et souvent même elle n'est pas sensible. Je me suis assuré 
par mes expériences, que cela tient en grande partie au soin 
qu'on a pris de le préserver du contact de l'air. 

Le sulfure bvdrogéné liquide de potasse ou de soude ainsi 
formé, est une liqueur d'un rouge foncé tournant au brun ; 
quelquefois elle est inodore, et quelquefois elle a, ainsi que 
Proust l'a fait remarquer, l'odeur de raves ; et en la gardant 
pendant quelque temps, elle acquiert l'odeur d'acide hydro-
sulfurique. Sa saveur est. acre , arnère et fraîche; elle fait sur 
la peau des taches d'un vert foncé. On dit qu'en la conser-

* Proust , Journ. de Pbys, L I X , aGG, 
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* Je ii1 ii jamais obtenu cet effet, quoique j'aie garde de ce .sul
fure hydrogéné dnu.s des vaisseaux fermes pendant des années, il se 
décolore très-promptement dans dos flacons qui ne sont pas biea, 
bouches , en se convertissant en sulfite de potasse. 

3 Proust , Joura. de Phys, LXX : 

vaut dans des vaisseaux fermés, elle dépose du soufre, 
devient incolore , et se convertit en un hydro-sulfate*. Le 
sulfure hydrogéné de potasse agit, avec une grande énergie 
sur tous les métaux, que souvent il réduit à l'état d'un sulfure. 
Stahl a démontré, il y a long temps, qu'il peut même dis
soudre l'or. On n'a pas examiné la nature de cette dissolu
tion , dont l'or est précipité par Jes acides à l'état métallique, 
et mêlé avec du soufre. 

Damiromaque 2 . En mettant de l'ammoniaque en contact avec des fleurs de 
soufre, elle eu dissout peu-à-peu une portion, et se colore 
en jaune ·, mais elle ne prend point l'odeur d'acide hydro-
sulfurique \ On peut former le sulfure hydrogéné d'ammo
niaque, en mettant sur du soufre de l'hydro-sulfate d'ammo
niaque. La dernière portion du liquide qui passe à la distil
lation de la liqueur fumante de Boyle, est aussi un sulfure 
hydrogéné. Ce composé dépose avec une grande facilité 
l'excès de soufre qu'il contient, et se rapproche de l'état 
d'un hydro-sulfate. 

«ïstrDni2!°« 3· ^ c s s l l ' fures hydrogénés de baritc et de strontiane s'ob
tiennent en dissolvant leurs sulfures dans l'eau, ou même en 
les exposant à l'air. Us sont de couleur verte et d'une saveur 
acre ; mais , à cet égard , ils sont de beaucoup inférieurs en 
intensité aux sulfures hydrogénés d'alcalis fixes, et leur action 
sur les autres corps n'est pas aussi puissante. 

D e d a m , _̂ £ , j f a J 5 a n t bouillir dans l'eau un mélange de chaux et 
de soufre, le liquide prend une belle couleur orangé, et con
tient en dissolution le sulfure hydrogéné de chaux. Ce liquide 
a également une saveur très-ainère. C'est le seul, actuellement 
connu, qui soit susceptible de dissoudre une quantité nolabls 
de gaz azote. Lorsqu'on le garde dan,s des flacons fermés, 
il dépose peu-à-peu du soufre à l'état d'une croûte noire, 
et il devient parfaitement incolore. 

D e magnésie, 5. O i i peut former le sulfure hydrogéné de magnésie de la 
inc.ne manière que les autres. Le composé a été à peine 
examiné ; il n'a que peu de permanence. 
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6. Il n'a pas été prouvé que les terres pures soient suscep
tibles de former des sulfures hydrogénés. 

S E C T I O N I I I . 

Des hydro-sulfates , et hydro-sulfates sulfurés ou sulfures 
hydrogénés , métalliques. 

LES hydro-sulfates et les sulfures hydrogénés ont la pro
priété de précipiter tous les métaux, le rhodium excepté , 
de toute dissolution qui peut les contenir ; et comme ils ne 
produisent cet effet sur aucune des terres , à l'exception de 
l'alumine et de la zircone, on peut les considérer comme un 
moyen très-avantageux d'indication de la présence des mé
taux. La précipitation des substances métalliques par les 
hydro-sulfates et sulfures hydrogénés, résulte de la com
binaison de l'acide hydro-sulfurique, du soufre hydrogéné 
ou du soufre ; avec le corps métallique qui est toujours privé 
d'une portion ou de la totalité de son oxigène ; tandis qu'en 
même-temps , la base de l'hydro-sulfate se combine avec l'a
cide qui tenait l'oxide en dissolution. L'alumine et la zircone 
sont précipitées par la base de l'hydro-sulfate ; tandis que 
l'acide hydro-sulfurique , qui n'est pas susceptible de combi
naison avec ces terres , s'exhale à l'état de gaz. Ce sont des 
hydro-sulfates ou sulfures hydrogénés de potasse ou d'am
moniaque, qu'on choisit ordinairement pour opérer ces pré
cipitations; et dans beaucoup de cas, on peut reconnaître , à 
la couleur du précipité, la nature particulière du métal sé
paré. La table qui suit présente l'indication des couleurs 
d'après lesquelles on peut établir cette distinction". 

I 

Précipi tés P R É C I P I T É . 
M É T A U X . p i r l 'hydrosulfate par le SULFURE H Y D R O G É N É . 

il» potasse- de potasse. 

° r Noir Noir. * » C ^ > 
Platine Idem Idem. 
Argent Idem Idem. 
Mercure Noir brun . . . . . Brun tournant au no'r. 
Palladium . Noir, , . , 
Cuivre Idem Brun. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



7 6 6 D E S n Y D R O - S t l L C A l E S . 7 6 6 
Précipité» Précipités 

M É T A U X . pur l 'hyi lro-aulfata par l e sulFure hydregénè -

de poUuse . de pgtasse. 

Fer Noir tournant au jaune. 
Noir. 

Étain Idem. 
Plomb Blanc tournant au noir. 

Blanc. 
Noir. 
Jaune orangé. 
Brun foncé ou noir. 
Jaune. 
Noir. 
Blanc. 

Jaune brunâtre *". 
Vert bleuâtre*. 

Les chimistes ne se sont pas assez occupés jusqu'à présent 
de la nature de ces précipités. Ce serait bien cependant un 
objet digne de recherches particulières, comme pouvant nous 
fournir les moyens de reconnaître la nature des composés que 
les métaux et leurs oxides peuvent former avec le soufre, et 
des combinaisons de ce corps avec l'hydrogène. Tout ce 
qu'on a pu observer à cet égard, se borne à ce qui suit. 

1. Presque tous les métaux se combinent avec le soufre ; 
il en résulte des sulfures qui sont sans saveur, insolubles daus 
l'eau, cassans, et souvent avec l'éclat métallique. 

2. Le soufre réduit beaucoup d'oxides à l'état métallique ; 
mais il semble s'unir à d'autres, et former avec eux des coin' 
posés qu'on peut appeler oxides sulfurés.Deux des composés 
de cette nature, les oxides sulfurés d'étain et de manganèse, 
ont été examinés et décrits parles chimistes. 

Action 3. On ne s'est pas assuré de la faculté de combinaison de 
rfroiSuiiquê. l ' a c ide hydro-sulfurique avec les métaux. A en juger par l'ana

logie avec d'autres acides , on en concluerait qu'il n'en est 

* Dans ces expériences, Klaproth se servit d'hydro - sulfate, 
d'ammoniaque. . 
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pas susceptible; mais en chimie, ce sont toujours des dé
cisions hasardeuses, et généralement sujettes à erreur, que 
celles prises d'après cette seide considération. La facilité 
avec laquelle le gaz acide hydro-sulfurique ternit le plomb , 
le cuivre jaune et l'argent, est bien connue de tous les chi
mistes praticiens; mais dans ces cas,il semble y avoir décom-

£osition du gaz et formation seulement d'un sulfure simple, 
'eau imprégnée de gaz acide hydro-sulfurique dissont quel

ques-uns des métaux, et spécialement le fer ; mais il est pro
bable qu'alors le métal est converti en oxide. 

(\. L'acide hydro-sulfurique semble avoir la propriété de 
réduire le plus grand nombre des oxides à l'état métallique ; 
et c'est par cette raison qu'il précipite les dissolutions métal
liques. L'hydrogène du gaz et l'oxigèue de l'oxide s'unissent 
mutuellement; tandis que le soufre et le métal réduit sont 
séparés, et se déposent en état de combinaison. La plupart 
des précipités métalliques ne sont autre chose que des sul
fures ordinaires. Il v a cependant à cet égard plusieurs excep
tions. 

Proust a fait voir que l'oxide rouge, peroxide de iner- Hyaro-inifnio 

cure , a la propriété de décomposer l'acide hydro-sulfurique 
des hydro-sulfates l , et Berthollet s'est assuré que la rapidité 
avec laquelle l'effet se produit, dépend de la proportion 
des substances employées". En agitant du peroxide de mer
cure dans un hydro-sulfate liquide, il se forme une poudre 
noire, qui étant chauffée, passe promptement à l'état de 
cinabre. Le même changement s'opère lentement sur cetie 
substance, si elle est exposée à la lumière. Berthollet a conclu 
de ces faits que cette poudre noire se compose, au-moins en 
partie, d oxide de mercure et d'acide hydro-sulfurique, et 
que l'action de la chaleur accélère la décomposition mutuelle 
du ga&et de l'oxide. S'il en est ainsi, la poudre noire peut 
être considérée comme étant, au-moins en partie, un hvdro-
sulfate de mercure. 

Lorsqu'on verse de l'acide hydro-sulfurique ou un bydro- D ' é u i a . 

sulfate dans la dissolution d'un sel d'étain , il se produit un 
précipité dont la couleur varie selon l'état d'oxidation du 
métal. Elle est, avec le peroxide, d'un jaune doré, et avec le 

> Joi.rn. de Phys. L.IX, a68. 
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' Journ. de Phvs . 1 J X , 33fi. 
* p-'ORCZ. la Table de l i e iUio lkt , Aua. d s Chira. X X V , 271. 
• Ibid. XXX\ 11, C S . 

protoxide d'un brun obscur. Proust annonce que l'un et l'autre 
de ces précipités sont des hydro-sulfates ou des combinaisons 
de l'acide hydro-sulfurique avec les oxides respectifs d'étain, 
qui n'ont point éprouvé de changement. Lorsqu'on les traite 
avec l'acide hydrochlorique, l'acide hydro-sulfurique en est 
dégagé, et il se forme de l'hydrochlorate d'étain *. 

Hydro-sulfate d'étain. Les deux oxides d'étain s'unissent 
l'un et l'autre avec l'acide hydre-sulfurique. L'hydro-sulfate 
du protoxide est d'un brun obscur, et l'hydro-sulfate du 
peroxide, d'uu jaune doré. 

Hydro-sulfate de zinc. Les hydro-sulfates de potasse OU 
d'ammoniaque précipitent le zinc de sa dissolution dans les 
acides en une masse blanche jaunâtre. Cette substance, qui 
se dissout complètement dans l'acide hydrochlorique, et avec 
dégagement abondant d'acide hydro-sulfurique , est évidem
ment un hydro-sulfate. On peut le former aussi en traitant 
l'oxide blanc de zinc avec de l'hydro-sulfate d'ammoniaque'. 
Vauquelin remarque que les échantillons transparens du sul

fure de zinc natif ou blende, se dissolvent souvent de la 
même manière en exhalant du gaz acide hydro-sulfurique3. Il 
est possible que ces échantillons se rapprochent de la nature 
d hydro-sulfate de zinc. II y aurait alors trois espèces dif-' 
férentes de minéraux confondus sous la dénomination de 
blende ; savoir : le sulfure de zinc , 1 oxide sulfuré de zinc et 
l'hydro-sulfate de zinc. 

Hydro-sulfate d'antimoine. Les hydro-sulfates de potasse 
ou d'ammoniaque produisent, dans une dissolution acide 
d'antimoine, un précipité d'une belle couleur orangé qui, 
d'après les expériences de Berthollet, de Thénard et de 
Proust, est un hydro-sulfate d'antimoine. Ce composé acquit, 
vers le commencement du 18. e siècle , sous le nom de kermès 
minéral, uue grande célébrité à raison de ses vertus médi
cinales. Le procédé de sa préparation, découvert d'abord 
par Glauber , et depuis par Lémery et Elder, fut, pour la 
première fois, mis en vogue en France par un prêtre nommé 
Simon , qui en tenait le secret de La Ligerie , chirurgien, à 
qui un élève de Glauber en avait donné communication. Le 
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gouvernement français acheta île La Ligerie le secret de celte 
méthode de préparation, et la publia en 1720. Elle consistait 
à faire bouillir, à plusieurs reprises, une dissolution de potasse 
très-étendue sur du sulfure d'antimoine. Il se précipitait, par 
le refroidissement de la dissolution , une petite portion de 
kermès. Cette manipulation présentant le double inconvénient 
d'être fatigante et mal conçue, les pharmaciens adoptèrent 
de préférence le procédé suivant de Lémery. 

Après avoir trituré ensemble dans un mortier 16 parties 
de sulfure d'antimoine, 8 parties de potasse du commerce 
et une partie de soufre, on fait fondre le mélange dans un 
creuset et on met la masse dans un vaisseau de fer. Lorsqu'elle 
est refroidie on la réduit en poudre, on la fait bouillir dans 
une suffisante quantité d'eau, et on filtre la liqueur pendant 
qu'elle est encore chaude. Elle dépose en abondance par 
refroidissement le kermès à l'état d'une poudre jaune, qu'on 
édulcore ensuite avec une quantité convenable d'eau et qu'on 
fait sécher. On peut encore faire dissoudre 6 parties de po
tasse dans 20 parties d'eau et ajouter à cette dissolution , 
préalablement chauffée à l'ébiilliiion, une partie de sulfure 
d'antimoine en poudre. Après avoir bien agité la dissolution, 
on la fait bouillir pendant quelques minutes et on la filtre 
chaude. Elle dépose, par refroidissement, une grande quantité 
de kermès. 

Cette poudre attira particulièrement l'attention des chi
mistes. Bergman démontra d'abord qu'elle contenait de l'acide 
hydro-sulfurique ·, mais ce fut Berlhollet qui, le premier, en 
fit connaître la véritable composition. Elle est, suivant l'a-
nalvse de Thénard, de 

2 0 , 3 o Acide hydro-sulfurique. 
4i '5 Soufre. 

72,76 Protoxide d'antimoine. 
3 ,79 Eau et perte. 

100,00 *. 

Cette substance, exposée à l'air, en absorbe peu-à-peu 
l'oxigènc et s'y blanchit; il s'exhale du gaz acide hydro-sul
furique. 

Si, après que le kermès minéral, préparé selon l'une ou 
l'autre de ces formules , a été précipité de sa dissolution, ou 

* Ann. de Cliim. X X X I I , i63. 

II . 
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ajoute un acide à la liqueur, il s'y forme un autre précipité 
de couleur orangé, que par cette raison on a appelé soufre 
doré. Cette substance est composée, suivant l'analyse de Thé-
nard, de 

17,87 Acide hydro-sulfurique. 
68,3o Protoxide. 
12,00 Soufre. 

98 ,17*. 

Le soufre doré est par conséquent un hydro sulfate avec 
excès de soufre et une plus petite proportion de base. Goet-
ling a proposé le moyen suivant de préparer ce composé. On 
met dans une dissolution bouillante de potasse pure, un mé
lange de 2 parties de sulfure d'antimoine et de 3 parties de 
soufre ; on étend ensuite d'eau cette dissolution et on la pré
cipite par de l'acide sulfurique affaibli a . 

Hydro-sulfate de manganèse. En traitant le peroxide de 
manganèse avec de l'acide hydrosulfurique dissous dans l'eau, 
la couleur noire de l'oxide disparaît. Une portion de l'acide 
hydro-sulfurique est décomposée aux dépens de l'oxigène du 
peroxide;et l'oxide vert, ou protoxide, ainsi produit, est dis
sous par l'acide hydro-sulfurique, et l'on obtient, par évapora-
tion, une masse LlanchecomplèLement soluble dans l'acide hy-
drochlorique avec dégagement abondant d'acide hydro-sulfu
rique. C'est donc un hydro-sulfate de manganèse 3 . On forme 
le même composé en mêlant un hydro-sulfate de potasse avec 
un sel de manganèse. 

Hydrosulfate d'arsenic. L'acide hydrosulfurique se com
bine avec l'oxide blanc, peroxide, d'arsenic, dissous dans 
l'eau. Le liquide prend une couleur jaune, mais il ne se ma
nifeste point de précipité ; et par conséquent l'hydro-sulfate 
d'arsenic est, comme celui de manganèse, soluble dans l'eau, 
au-moins à la faveur d'un excès d'acide hydro-sulfurique. Cet 
hydro-sulfate a exactement la même apparence que le sulfure 
jaune d'arsenic. 

Hydro-sulfate de fer. L'acîdehydro-sulfurique se combine 
avec l'oxide vert de fer, et le composé se dissout dans l'eau : 

« A n n . de Chím. X X X I I , 268. 
* Bergman. I I I , 172. Les expériences de Proust sur ces composés, 

quoique singulièrement intéressantes, sont d'une trop grande étendue 
pour être insérées ici. Voyez Jour, de Phys . L V , 328. 

» Berthollct, Ann. de Chira. X X V , a5S". 
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C H A P I T R E IV. 

Des Savons. 

C'EST par les expériences de Cbevreul qu'on a connu la 
véritable nature des savons. Ce chimiste a fait voir que les 
huiles fixes et le suif consistent, pour chacun de ces corps, en 
deux substances distinctes, qu'il a désignées par les noms de 
stéraïne et êlaïnc. Les bases saliiiables ont la propriété d'al-

Pliil. Mag. X L . Î I O . 

niais cette dissolution dépose promptement une poudre noire 
qui est un sulfure hydrogéné de fer. 

Hydro-sulfate du platine. Cette substance fut examinée 
pour la première fois par M. Edmond Davy, quoiqu'il en eût 
été fait mention précédemment par des chimistes. On l'obtient 
en faisant passer un courant de gaz acide hydro-sulfurique à 
travers une dissolution de platine daus l'acide hydro-chloro-
nitrique.L'bydro-sulfate se précipite peu-à-peu. Lorsqu'on l'a 
fait sécher sans le contact de l'air, il a les propriétés suivantes. 

II est d'un brun obscur, avec peu d'éclat extérieur. Insipide 
d'abord , sa saveur devient salée. Lorsqu'il est chauffé juste
ment au-dessous de la chaleur rouge , il y a déflagration et il 
est en partie décomposé. A une chaleur rouge il émet des 
fumées sulfureuses et il reste du platine métallique. Chauffé 
en vaisseau clos sur le mercure, il donne de l'eau, du gaz 
acide sulfureux, de l'acide hydro-sulfurique, un peu de sou
fre et une substance qui ressemble au sulfure de platine. Le 
résidu est du sulfure de platine. Chauffé dans les acides, il 
donne du gaz. Exposé à l'air, il s'y forme de l'acide sulfurique. 
D'après l'analyse de M. Edmond Davy, il est composé de *. 

Sulfure de platine 83,oo 
Acide hydrosulfurique 4,56 
Soufre 4 
Ean imprégnée d'acide hydrosulfurique. 8,44 

100,00 
Il n'est pas invraisemblable que cette singulière substance 

ne soit formée de a atomes sulfure de platine et de i atome 
acide hydro-sulfurique, constituant un sulfure hydrogéné de 
platine. 
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tércr la composition de ces corps et de les convertir en deux 
substances acides auxquelles il a donné les dénominations 
d'acide margarique et d'acide oléique. Les savons ne sont 
autre chose que les combinaisons de ces deux acides avec des 
hases salifiables ' . Les acides margarique et oléique existent 
ordinairement ensemble dans les savons du commerce. Le 
poids d'un atome de chacun de ces acides est, savoir : 

Acide margarique 33,3 
Acide oléique , 36 

de manière que 100 d'acide margarique se combinent avec 
18 de potasse et t a de soude. 

100 d'acide oléique se combinent avec 16,6 de potasse 
et 1 1 , 1 de soude. 

Lorsque les bases des savons sont des alcalis, les savons 
sont solubles dans l'eau et ils ppuvent être employés à des 
objets d'économie domestique. Mais lorsque ce sont les terres 
ou les oxides métallques qui forment la base des savons, 
ces corps sont insolubles dans l'eau . et par conséquent, 
on ne peut s'en servir comme détersifs. Il convient donc, 
d'après cela, de traiter séparément de chacune de ces espèces 
de savons. 

S E C T I O N P R E M I È R E . . 

Des Savons alcalins. 

L E S huiles fixes étant en grand nombre, et toutes, ou pres
que toutes ces huiles pouvant se combiner avec les alcalis, 
les terres et les oxides, il est naturel de supposer qu'il y a 
autant de genres de savons alcalins qu'il y a d'huiles fixes. Il 
est certain, en effet, que les savons diffèrent entre eux suivant 
la nature de l'huile qui entre dans leur composition ; mais 
ces différences ne sont pas assez importantes pour exiger 
une description particulière. Il suffira donc de diviser les 
savons alcalins en autant d'espèces qu'il y a d'alcalis , et de 
considérer ceux de ces savons qui ont la même base alcaline, 
mais qui diffèrent par leur huile, comme des variétés des 
mêmes espèces. 

ESP. I . Savon de soude ou savon solide. Le mot SAVON 

* On a donné un exposa de ces substances dans un chapitre préc
édent de ce volume. 
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(sapo, rtarm) se rencontre, pour la première fois dans 
les ouvrages de Pline et de Galien. Il dérive évidemment du 
vieux mot allemand sepe '. Pline nous apprend que la décou
verte du savon est due aux Gaulois; qu'ils le faisaient avec 
des cendres et du suif, et que le savon des Allemands était 
considéré comme étant le meilleur \ 

On peut préparer le savon de la manière suivante. On met Préparât ,™, 

dans un vaisseau de bois ou cuvier, de la soude du com
merce, pulvérisée et bien mélangée avec environ les 0 , 2 0 de 
son poids de chaux arrosée avec, une petite quantité d'eau , et 
passée ainsi immédiatement auparavant à travers un crible. 
On met sur ce mélange une quantité d'eau beaucoup plus 
considérable que celle qui suffirait pour qu'il en soit entière
ment recouvert, et on la laisse ainsi séjourner sur ce mélange 
pendant plusieurs heures. La chaux attire l'acide carbonique 
de la soude, et l'eau devient fortement imprégnée de l'alcali 
pur. On soutire alors cette eau par le moyeu d'un robinet 
placé à la partie inférieure du cuvier, et cette liqueur s'ap
pelle la première lessive. Sa pesanteur spécifique doit être 
d'environ i ,aoo. 

Ou verse ensuite une nouvelle quantité d'eau sur le mé
lange, après avoir fermé le robinet ; et au bout de deux on 
trois heures de repos on l'en fait écouler comme la première. 
Cette eau est la seconde lessive. 

On fait de la même manière une troisième lessive. 
On peut mettre encore une autre portion d'eau sur le 

cuvier afin de s'assurer si la soude a été dissoute en totalité; 
et cette dernière lessive faible est mise à part, pour être 
employée dans les opérations subséquentes à former la pre
mière lessive. 

On met alors dans la chaudière, avec une portion de la 
troisième ou plus faihla lessive3 Une quantité d'huile égale 
en poids à six fois celui de la soude employée. On fait bouil
lir ce mélange et on l'entretient à ce degré de chaleur en l'a
gitant continuellement avec un instrument de bois destiné à 
cet usage. On ajoute successivement au mélange, et par 
intervalles, le reste de la troisième lessive, et lorsqu'elle est 
ainsi entièrement consommée, on introduit de la même ma
nière la seconde lessiveàmi, la chaudière, eu continuant d'agi-

1 Beckman's Ilistory of in-ventinns. I t l , 9-3y. U n mot semblable 
est encore en usage parmi le peuple en Ecosse. 

* P l ine , Ub. XVIII , c. 5 i . 
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ter le mélange. L'huile devient laiteuse; elle se combine avec 
l'alcali, et au bout de quelques heures de cuisson elle com
mence à acquérir de la consistance. On ajoute alors un peu 
de la première lessive et on remue toujours le mélange avec 
soin. Il s'épaissit de plus en plus à mesure qu'on y introduit 
successivement de nouvelles portions de cette première les
sive ; et à la fin la matière savoneusc commence à se séparer 
de la partie aqueuse du mélange. On facilite alors cette 
séparation et on la rend plus complète par une addition d'hy-
drochlorate de soude. On continue encore l'ébullition pen
dant deux beures, après quoi on retire le feu de dessous la 
chaudière; on cessera aussi d'agiter le mélange. La matière 
savoneuse se réunit, au bout de quelques heures de repos, 
àla partie supérieure delà chaudière, et la liqueur qui se sera 
séparée du savon en gagnera la partie inférieure. On la fait 
alors écouler au moyen d'un tuyau adapté à cet effet au 
fond de la chaudière; et comme cette liqueur contient du car-
bornate de sonde, on la réserve pour en faire usage comme 
lessive sur la fin d'une nouvelle cuite de savon. 

Lorsque le mélange ne consiste plus que dans la pâte sa
voneuse, on allume de nouveau le feu sous la chaudière, et 
pour faciliter la liquéfaction du savon, on ajoute un peu d'eau, 
et mieux encore de la lessive faible. Dès que le mélange est 
parfaitement liquéfié et amené au degré de l'ébullition, on 
verse dans la chaudière , par petites portions et à plusieurs 
reprises, le reste de la première lessive. Lorsque le savon 
a acquis par celte seconde cuisson le degré de consistance 
convenable, ce dont on s'assure en retirant de temps en 
temps une petite portion de la matière que l'on met refroidir 
sur un morceau d'ardoise, on retire le feu de dessous la chau
dière, et après quelques heures de repos on sépare encore, 
comme auparavant, la partie aqueuse. On chauffe alors une 
dernière fois la matière savoneuse dans la chaudière en y 
mêlant un peu d'eau pour la mettre à l'état d'une pâte bien 
homogène et bien liée. On la coule ensuite dans des vaisseaux 
préparés pour la recevoir, où elle doit refroidir et dont on a 
eu soin de garnir le fond d'un peu de craie en poudre afin 
d'éviter que le savon n'y adhère. Au bout de quelques jours 
le savon est assez ferme pour être retiré de ces vaisseaux, 
formé en pains t t divisé en tablettes ou briques*. 

* Ann. de Chim. X I X , wi53. Mémoire de Darcet , Lelièvrc et Pel 
letier. 
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SAVONS ALCALINS. Jj5 

L'emploi de l'hydrochlnrate de soude dans ce procédé a 
pour objet de séparer l'eau du savon à raison de la plus forte 
affinité de ce liquide pour l'hydrochlorate de soude. 

De toutes les huiles, c'est celle d'olive qui a été reconnue 
la plus propre à la fabrication du savon, et, après elle, 
le suif est peut-être la substance qu'on peut y employer avec 
le plus d'avantage. Mais on peut faire usage pour cet objet 
d'une grande variété d'autres huiles, aiusi que le prouvent 
les expériences des chimistes français que nous avons déjà 
cités. Ils trouvèrent cependant que les huiles de bn et de 
baleine ne convenaient point pour la confection des savons 
solides, quoiqu'on pût s'en servir avec succès pour celle 
des savons mous. Les Hollandais se sont servis pendant 
long-temps, pour la fabrication des savons de cette dernière 
espèce , d'huile de baleine. 

Le savon solide du commerce varie tellement dans sa pro- Conp«iuor 
proportion d'eau, qu'il est impossible d'établir avec exac
titude sa composition. En supposant qu'il n'ait point été so
phistiqué, ses parties constituantes seront à-peu-près comme 
jl suit, savoir ; 

i Atome acides margarique et o l é ï q u e . . . . 64,4^9 
1 Atome soude 7,57 

38 Atomes eau 27,94 
100,00 

A mesure que la proportion d'eau augmente , celle des 
autres parties constituantes diminue. J'ai trouvé du savon 
composé de 

1 Atome acide huileux 44,63 
1 Atome soude 5,a4 

68 Atomes d'eau ' 5o , i 3 
1 0 0 , 0 0 

Celui qui achète un savon semblable, employe la moitié du 
prix qu'il y met, à paver de l'eau. Il paraît, d'après les expé
riences de Colin, que l'eau est essentielle à la fabrication et 
vraisemblablement a la constitution du savon; mais la pro
portion de ce liquide, qui s'y trouve ordinairement, semble 
être excessive. 

On peut faire aussi les savons à froid ; mais alors leur fa
brication exige beaucoup plus de temps et une plus grande 
proportion d'alcali. 
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Le savon se dissout dans l'eau et dans l'alcool; ses pro
priétés, comme détersif, sont trop Lien connues pour qu'il 
soit nécessaire de les décrire. 

Le savon, fait avec le suif et la soude, est de couleur blan
che. On le distingue en conséquence par le nom de savon 
blanc ; mais afin de rendre moins élevé le prix de cet article 
dans le commerce, en Angleterre, les fabricans de ce payS 
sont dans l'usage d'ajouter au suif une portion considérable de 
résine, et ce mélange forme un savon jaune commun. 

E S P . 2 . Savon de potasse ou savon mou. On peut sub
stituer la potasse à la soude dans la fabrication du savon, et 
en opérant précisément de la même manière qu'avec la soude; 
mais il es! a observer qu'alors le savon ne peut être amené 
à l'état solide. On ne peut jamais lui donner une plus grande 
consistance que celle de la graisse de porc. Ou appelle ce 
savon fait avec de la potasse savon mou. Ses propriétés, 
comme détersif, ne diffèrent pas essentiellement de celles du 
savon solide, mais il n'est pas d'un emploi aussi avantageux. 
La potasse était l'espèce d'alcali dont se servaient les Gau
lois et les Germains pour fabriquer le savon. C'est par celte 
raison, sans doute, que les Romains le décrivent comme 
un onguent. On s e sert en Angleterre d'huile de baleine pour 
la confection du savon mûu; on y ajoute aussi un peu de 
suif qui, au moyen de précautions particulières, se trouve 
dispersé à travers sa substance en belles taches blanches. 

Quelques personnes ont assuré connaître un procédé pour 
faire du savon solide avec de la potasse. Leur moyen con
siste, à ajouter une grande quantité d'hydrochlorate de soude 
au savon fabriqué avec la potasse par les procédés qui 
viennent d'être décrits. Après avoir fait houillir le tout pen
dant quelque temps, la matière savoneuse devient solide en 
se refroidissant. MM. Darcet, Le Lièvre et Pelletier se sont 
assurés qu'on pouvait en effet employer cette méthode avec 
succès ; mais alors ce n'est plus la potasse, mais bien la 
soude que le savon solide, ainsi formé, a pour base; car 
lorsqu'on ajoute de l'hydrochlorate de soude à du savon 
fait avec de la potasse, cet alcali décompose le sel en lui 
enlevant son acide avec lequel il se combine; tandis qu'en 
même-temps la soude séparée de l'hydrochlorate de soude 
s'unit à l'huile qui était en état de Combinaison avec la po
tasse, et forme le savon solide. L'hydrochlorate de potasse 
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que pvoiluit cette double décomposition reste en dissolution 
dans l'eau et est entraîné avec elle*. 

E S P . 3 . Savon d'ammoniaque. Be "lliollet est le premier 
qui se soit particulièrement occupé de ce savon, qu'on peut 
former en mêlant ensemble du carbonate d'ammoniaque et 
du savon de chaux. Il se fait une double décomposition, et 
le savon d'ammoniaque se réuuit à la surface de la liqueur 
sous la forme d'une huile. On peut préparer plus facilement 
eùcore ce savon ammoniacal en ajoutant une dissolution 
d'hydroclilorate d'ammoniaque à une dissolution du savon 
ordinaire dans l'eau. 

La saveur du savon d'ammoniaque est plus piquante que 
celle du savon ordinaire; il se dissout à peine dans l'eau , 
mais très-facilement dans l'alcool. Exposé à l'air, il s]y dé
compose par degrés. La substance qu'on emploie, sous le nom 
de Uniment i>oiati/} comme topique dans les rhumatismes , 
n'est guère autre chose qu'un savon de cette espèce. 

Tous les savons alcalins se rapprochent entre eux dans la 
propriété qu'ils ont d'être solubles dans l'eau et dans l'alcool, 
et quant aux effets de leur emploi comme détersifs. 

S E C T I O N II . 

Des Savons terreux. 

LES savons terreux diffèrent essentiellement dans leurs 
propriétés des savons alcalins. Ils sont insolubles dans l'eau, 
et ne peuvent être employés comme détersifs. On peut les 
préparer très - aisément en mêlant du savon ordinaire avec 
la dissolution d'un sel terreux. L'alcali du savon se com
bine avec l'acide du sel, tandis que la terre et l'huile, en 
s unissant ensemble , forment un savon terreux. C'est par 
cette raison que les eaux qui tiennent un sel terreux en dis
solution, et qu'on désigne par la dénomination d'eaux dures, 
ne sont pas propres au lavage ; elles décomposent le savon 
ordinaire, et produisent un savon terreux, qui ne se dissout 
pas dans l'eau. Les savons terreux n'ont été examinés jusqu'à-
préseut que par Berthollet etClievreul. 

E S P . 1. Savon de chaux. Ce savon peut être formé en 
mêlant de l'eau de chaux avec une dissolution de savon or
dinaire. Il est insoluble dans l'eau et dans l'alcool. Le car-
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bonate d'alcali fixe le décompose par affinité double 1 . Il se 
fond difficilement et seulement à une très-forte chaleur. 

Les savons de barite et de strontiaue ressemblent pres« 
qu'exactement à celui de chaux. 

E S P . 2 . Savon de magnésie. Ce savon, qui est extrême
ment blanc, peut être produit par le mélange des dissolutions 
du savon ordinaire et du sulfate de magnésie. Il est onctueux 
au toucher ; il se sèche difficilement, et il conserve sa blan
cheur après sa dessiccation. Il est insoluble dans l'eau bouil
lante. L'alcool et l'huile fixe le dissolvent en grande pro
portion. L'eau rend laiteuse sa dissolution dans l'alcool. À une 
chaleur médiocre, il se fond en une masse transparente, 
légèrement colorée en jaune et très-cassante*. 

ESP. 3. Savon d'alumine. La formation de ce savon ré-
sulte'du mélange des dissolutions d'alun et de savon ordi
naire. C'est une substance molle, flexible, qui conserve, 
lorsqu'elle est sèche, sa souplesse et de la ténacité. Ce savon 
est insoluble dans l'alcool, dans l'eau et dans l'huile. Au feu, 
il se fond aisément et se réduit en une masse jaunâtre trans« 
parente 3 . 

S E C T I O N I I I . 

Des Savons métalliques et des Emplâtres. 

O N peut opérer la combinaison des oxides métalliques 
avec les huiles, de deux manières différentes ; i -° en mêlant 
ensemble une dissolution de savon ordinaire et la dissolution 
d'un sel métallique; 2 . " par l'union directe de l'oxide métal
lique avec l'huile soit à froid, soit à chaud. Le Composé, 
produit par le premier procédé, s'appelle savon métallique , 
et on donne le nom A'emplâtre à celui qui résulte du second. 
C'est ainsi que nous allons considérer successivement l'un et 
l'autre de ces corps. 

I. Savons métalliques. 

Berthollet, qui a fait l'examen de ces espèces de savons , a 
proposé l'emploi pour la peinture de quelques-uns d'entre 
eux, et d'en appliquer plusieurs autres à l'usage des vernis; 

' Thouvenel . 
* Berthollet, Mém. Par. 1780 : et !Nicholson's Journ. 1 , 170. 
• Ibid. 
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mais il ne paraît pas qu'on s'en soit encore servi pour l'un ou 
lautre objet. 

1. Savon de mercure. C'est le produit du mélange d'une 
dissolution du savon ordinaire et du perchlorure de mercure. 
La liqueur devient laiteuse , et le savon de mercure s'y pré
cipite peu-à-peu. Ce savon, de nature visqueuse, se dessèche 
difficilement. Il perd sa blancheur à l'air pour y prendre la 
couleur d'ardoise, qui devient de plus en plus foncée, et 
spécialement par sou exposition au soleil ou à la chaleur.Il se 
dissout très-facilement dans l'huile, mais peu dans l'alcool. 
Lorsqu'il est chauffé, il se ramollit et se liquéfie aisément'. 

2. Savon de zinc. En mêlant ensemble des dissolutions de 
sulfate de zinc et de savon ordinaire, on obtient ce composé, 
qui est de couleur blanche tirant sur le jaune. Il se dessèche 
promptement, et devient friable 1. 

3. Savon de cobalt. Ce savon, que produit le mélange du 
nitrate de cobalt et du savon ordinaire , est de couleur 
plombée. Il se dessèche difficilement quoiqu'il y ait peu de 
liaison dans sa composition. 

Berthollet observa que vers la fin de l'effet de la précipi
tation , il se dépose quelques grumeaux de couleur verte, qui 
ont beaucoup plus de consistance que le savon de cobalt. Il 
les considéra comme étant un savon de nickel, métal qui se 
trouve généralement mêlé avec le cobalt 3. 

4- Savon d'étain. On le forme en ajoutant de la soude 
ordinaire à une dissolution d'étain dans l'acide hydro-chloro-
nitrique. Ce savon est blanc ; la chaleur ne le met pas à l'état 
de fusion comme les autres savons métalliques, mais elle le 
décompose 4 . 

5. Savon de fer. Il se fait avec le sulfate de fer et le savon 
ordinaire. Il est d'un brun rougeâtre , ayant do la ténacité et 
se fondant aisément. Lorsqu'on l'étend sur du bois, il l'imbibe 
et se dessèche ; il se dissout facilement dans l'huile, et prin
cipalement dans celle de térébenthine. Berthollet le propose 
comme vernis ' . 

6. Savon de cuivre. C'est du sulfate de cuivre qu'on mêle 
avec du savon ordinaire pour former celui de ce métal. Il est 
de couleur verte ; au toucher, il ressemble à de la résine; il 
se dessèche et devient cassant. L'alcool chaud rend sa cou-

• Berthollet. Mc'ui. Par. 1780, ou ÎVichoUon's Journ. I , 170. 
» Ihid. > Ibid. « Ibul. 4 Ibid. 
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leur plus foncée ; mais il l'attaque à peine. L'étherle dissout, 
le liquéfie, et donne de l'intensité à sa couleur en la rendant 
beaucoup plus belle. Il est très-soluble dans les huiles, qu'il 
colore d'une nuance de vert agréable 

7. Savon de plomb. Avec l'acétate de ce métal et le savon 
ordinaire, on compose ce savon métallique. Il est blanc, 
ayant de la ténacité et beaucoup d'adhérence lorsqu'il est 
chauffé. Il acquiert de la transparence par sa fusion ; et sa 
couleur prend une légère teinte de jaune, si la chaleur est 
augmentée*. 

8. Savon d'argent. On se sert de nitrate d'argent pour 
la formation de ce savon; il est blanc d'abord; mais il devient 
rougeUre par son exposition à l'air. Lorsqu'il est à l'état 
de fusion, sa surface devient irisée d'une manière brillante; 
au-dessous, il est noir 3 . 

9. Savon d'or. Ce savon, que produit le mélange de celui 
ordinaire avecl'bydrochlorate d'or, est d'abordblanc et d'une 
consistance de crème. Il prend, par degrés, une couleur 
pourpre foncée, et adhère à la peau de manière à y laisser 
des taches difficiles à effacer + . 

10. Savon de manganèse. On le forme avec le sulfate 
de manganèse. Ce savon, de couleur blanche d'abord, en 
prend une rougeâtre à l'air, ce qui provient évidemment de ce 
qu'il absorbe de l'oxigène. 11 se dessèche promptement en une 
substance dure, cassante, et devient, en se liquéfiant, d'un 
brun noirâtre 5 . 

II. Emplâtres. 
Les emplâtres sont des combinaisons des huiles avec des 

oxides métalliques. Ils sont destinés à être étendus sur de Ja 
peau ou de la toile , et à être appliqués ainsi sur des ulcè
res , etc. Ces corps doivent être solides; mais cependant il 
ne faut pas qu'ils soient, ni trop durs pour refuser de s'éten
dre facilement et également, ni trop mous pour couler en huile 
par l'effet de la chaleur de la partie du corps qu'ils couvrent. 
L'objet principal de leur emploi étant d'être appliqués sur 
la peau, on ne peut s'en servir avec avantage qu'autant que 
leur consistance permet de les ramollir aisément, de les pé
trir par la chaleur des mains et de les faire adhérer ferme
ment à la peau; mais pouvant en être retirés sans laisser 
aucune tache. 

' lierttiolleL r ^I^rn. Par. 1 7 8 0 , ou Nichoîson's Journ. I , i j o . 
• ibui. I Ibïd. < ibid. 8 Ibid. 
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• A n a . de Chiro. X X X I I I , 5o. • Deyeux , ibid. 

Deyeux est jusqu'à présent le seul chimiste qui ait iixé 
son attention, sur les emplâtres, nous lui devons d'excellentes 
observations sur la manière de les préparer ' . 

Les oxides employés jusqu'à-présent pour la confection des OM™ 
emplâtres sont ceux de plomb; et parmi ceux-ci, la £¿7/« r^-e, ou ™"t>>w-
le protoxide, est généralement considérée comme convenant le 
mieux.Mais avecles oxides deplusieurs desautres métaux, tels 
que le bismuth et le mercure, on peut a'ussi faire des em
plâtres dont l'usage peut être avantageux daus quelques cas. 
11 est cependant des oxides métalliques, et notamment ceux 
du fer, qui ne sont pas susceptibles de former avec les huiles 
l'espèce de combinaison qui constitue les emplâtres *. 

On peut faire des emplâtres avec toutes les huiles lixes ; H u i l c i . 

mais tous ces emplâtres n'ont pas les mêmes propriétés. Avec 
les huiles siccatives, l'huile de lin, par exemple, ils sont 
d'une consistance beaucoup plus molle que ne l'est celle des 
emplâtres à huiles grasses; mais on peut donner à ces der
nières les mêmes propriétés qu'ont les huiles siccatives , en 
les combinant avec du mucilage. Ainsi, après avoir fait bouillir 

Soudant quelque temps de l'huile d'olive avec de la graine 
e lin ou de fènu grec, on en forme, avec la litharge, un 

emplâtre aussi mou que ceux composés d'huile de lin et 
de ce même oxide de plomb. L'huile d'olive est, suivant 
Deyeux, celle de toutes dont ou doit préférer l'emploi pour 
la confection des emplâtres. 

Il y a trois manières différentes de composer les emplâtres. F o r m a t i o n . 

Ce procédé consiste simplement à mêler l'huile avec la 1
 procédé. 

litharge dans des proportions convenables, et à abandonner 
pendant très-long-temps le mélange à une température 
moyenne en le remuant fréquemment. L'oxide perd peu-à-
peu sa couleur, il se combine avec l'huile et le mélange 
acquiert de la consistance. Ce procédé est peu employé, 
parce qu'il est long et ennuyeux, et que le produit qu'il 
fournit n'est jamais assez solide pour l'objet auquel on le 
destine. 

Par ce second procédé on se borne à jeter l'oxide dans a ' p r o c é d a 

l'huile lorsqu'elle est bouillante. Les emplâtres qu'on obtient 
ainsi sont toujours d'une couleur foncée, et ils ont une odeur 
particulière due à la décomposition d'une portion de l'huile. 
En opérant de cette manière, il est nécessaire que l'oxide 
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Remarques générales. 

Si nous en excluons les composés combustibles , dont la 
nature n'a pas été jusqu'à présent suffisamment étudiée ,tous 
les composés primaires, à peu d'exceptions près, peuvent 
être divisés dans les deux grandes classes d'acides et de 
bases. Quelques chimistes modernes ont bien, à-la-vérité, 
considéré les hydrates comme étant aussi des combinaisons 
salines; mais cette dénomination ne peut leur être appliquée 
sans donner au sens des termes acide et base une exten
sion telle, qu'en réalité, elle les rendrait inutiles. Car dans 
les hydrates nous devons considérer l'eau comme faisant 
quelquefois les fonctions d'un acide, et quelquefois agissant 

soit réduit en poudre fine, et que par l'agitation on en facilite, 
autant que possible, la prompte combinaison avec l'huile; 
autrement le métal serait entièrement revivifié à raison de 
la forte tendance que l'huile a pour se combiner avec l'oxi-
gène à une température élevée. 

3.« procède Le troisième procédé enfin est celui dont on fait le plus 
fréquent usage, parce qu'il n'est pas susceptible des mêmes 
inconvéniens que les deux autres. .On fait bouillir ensemble 
l'huile etl'oxide dans une suffisante quantité d'eau. L'effet de 
ce liquide, en niodéraiit d'abord la chaleur dans le mélange, 
jusqu'à ce que l'huile et l'oxide se soient combinés, est d'em
pêcher la revivification du métal ; et lorsqu'ensuite cette 
eau s'est dissipée, la température est suffisamment élevée 
pour que l'emplâtre se forme en une consistance convenable. 

Les emplâtres, lorsqu ils sont gardés pendant long-temps, 
deviennent souvent trop durs pour être employés, sur-tout 
si en les faisant, on n'a pas employé la proportion convenable 
d'huile ; niais on remédie facilement à cette défectuosité eu 
les mettant à l'état de fusion avec une petite portion d'huile 
nouvelle. Les emplâtres, en vieillissant, éprouvent égale
ment des changemens dans leur couleur ainsi que dans le 
plus grand nombre de leurs propriétés, ce qui résulte soit 
de ce qu'ils ont absorbé de l'oxigène, soit de quelqu'effet 
de l'action de l'air sur leurs parties composantes. 
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comme une base; tandis que dans les sels cristallisés, le sul
fate de soude par exemple, il serait impossible, sans une 
inconvenance manifeste, d'appliquer le terme acide ou base 
à l'eau. Il semble donc beaucoup plus convenable de con
sidérer les hydrates comme une espèce de composés qui dif
fèrent entièrement des seh. L'eau peut également s'unir avec 
des acides des bases et des sels. Elle ne les prive pas de 
leurs propriétés caractéristiques, ou ne les neutralise p a s , 
comme le font les bases relativement aux acides. Autant 
que nous avons pu le reconnaître jusqu'à présent, l'eau est 
susceptible de se combiner avec d'autres corps dans un plus 
grand nombre de proportions que des acides ou des bases 
ne pourraient s'y combiner. A-peine a-t-on trouvé aucun des 
acides ou aucune des bases unis avec d'autres corps dans 
une proportion plus grande que celle de 4 atomes. Mais il est 
des sels qui ne contiennent pas moins de 36 atomes d'eau. 
Dans le savon sophistiqué, il existe quelquefois 68 atomes 
d'eau contre un du savon véritable. 

Les sels, les hydro-sulfates et les savons, sont de vérita
bles composés salins, quoique suffisamment distincts les uns 
des autres pour mériter une place séparée dans tout classe
ment chimique. Les savons ne cristallisent ni ne prennent 
de formes régulières. Les hydro-sulfates cristallisent ; mais 
ils ne peuvent être tenus en contact avec l'atmosphère 
sans éprouver une série de changemens, qui n'ont point été 
suffisamment examinés. Les hydro-lellates formeront désor
mais une suite de corps analogues aux hydro-sulfates. J e 
présume qu'un exameu de ces corps fait avec soin répandrait 
un grand jour sur les changemens dont les hydro-sulfates 
sont susceptibles. 

Plusieurs des composés secondaires, tels que l'hydro-
chlorate de soude, le nitrate de potasse, le sulfate de fer, etc., 
se trouvent tout formés dans la nature; c'est par l'étude de 
leurs propriétés que la science de la chimie a commencé; ils 
fournissaient quelques-uns des réactifs les plus puissans qui 
aient été employés à la recherche de la composition des corps 
naturels, tels que l'acide nitrique, l'acide hydrochlorique, 
l'acide sulfurique, la soude , etc. 

Quelques-uns des composés secondaires exercent, à l'é- Ami<, B;, 

gard d'autres corps, cette activité, cette énergie d'action qui llca£S.°*' 
distinguent les composés primaires; et sous ce rapport, ils*>ec

lirô"i1,"
rp' 
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offrent une grande ressemblance avec les substances simples.. 
Le soufre, par exemple, est un corps presqu'enlièrement 
dépourvu de saveur, et dont l'action, très-faible sur les 
animaux, paraît être absolument nulle sur les végétaux et les 
minéraux; et l'oxigène, qui semble mériter à s! juste titre la 
qualification d'un principe actif, ne manifeste rien ni dans sa 
saveur, ni dans sa manière d'agir sur les animaux et les vé
gétaux, qui doive lui donner le nom d'acre et caustique; mais 
l'acide sulfurique, quoique composé de ces deux substances 
innoffensives, est un des corps les plus actifs et les plus 
corrosifs connus, qui brûle et décompose presque toutes 
les substances animales et végétales soumises a son influence. 
La potasse est encore, s'il se peut, plus corrosive; les miné
raux, même les plus durs, ne peuvent résister à son action; 
mais le sulfate de potasse, qui se compose de l'union de 
ces deux corps formidables , n'est pas plus actif que le 
soufre lui-même. Ce rapport singulier entre les substances 
simples et les composés secondaires, et la manière frap
pante dont ceux-ci contrastent avec les composés primaires, 
méritent une attention particulière. Nous y trouvons la preuve 
que l'activité des corps n'est pas en raison de leur état de 
simplicité, comme on l'avait supposé jusqu'à présent; et qu'il 
est quelque cause, indépendante de leur combinaison avec 
d'autres corps, quj étnousse leur énergie. 

A u c u n d'eux Plusieurs des corps simples existent ordinairement à l'état 
" Î U C U L " ' de gaz. Il en est de même aussi des composés primaires; 

mais il ne se trouve aucun corps gazeux parmi les composés 
secondaires, et même le nombre de ceux qui sont liquides 
est comparativement beaucoup moindre. Ils sont solides 
presque tous, et probablement chacun d'eux est suscepti
ble de prendre cette forme; d'où nous voyons que les corps 
gazeux ont tons un degré considérable de simplicité. Il eu 
est peu d'entre eux, autant qu'on a pu lç reconnaître, qui 
contienne plus de deux parties composantes , abstraction 
faite de la lumière et du calorique, ou trois parties compo
santes en y nornrtre nant ces corps. 

F I S E U Ï L F M R S I C O F L D . 
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