
O O RÉSUMÉ O O 

DES TRAVAUX 
o o o o P U B L I É S P A R o o o o 

M M , A U G U S T E & L O U I S 

o o o L U M I È R E o o o 

T 8 8 7 - 1 0 O 6 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RÉSUMÉ DES TRAVAUX 
PUBLIÉS PAR 

MM. AUGUSTE & Louis LUMIÈRE 

1 8 8 7 - 1 9 0 6 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



R É S U M É 
D E S 

TRAVAUX 
PTJIÎL1ÉS P A R 

MM. A u g u s t e e t Louis L U M I È R E 
A D M I N I S T R A T E U R S - D I R E C T E U R S 

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

A. L U M I È R E & S E S F I L S 

LYON 
I M P R I M E R I E L É O N S É Z A N N E 

7 5 , R D I DB LA E U I R E , 75 

1906 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RÉSUMÉ DES TRAVAUX 
P U B L I É S P A R 

MM. AUGUSTE & Louis LUMIÈRE 
Administrateurs-Directeurs de la Société Anonyme des Plaques et Papiers photographiques 

A. LUMIÈRE # SES FILS 

ESSAI RELATIF A L'ACTION DE L A LUMIÈRE 

SUR LES SURFACES SENSIBLES 

PHOTOGRAPHIQUES 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1887, p . 52.) 

L o r s q u ' o n p r e n d u n e sér ie de p h o t o g r a p h i e s d 'un sujet à 
modelés c o n t i n u s , avec des t emps de pose c o n s t a m m e n t décrois
san t s , on constate qu 'à pa r t i r d 'une cer ta ine du rée t rès faible 
d 'exposi t ion, il dev ien t imposs ib le d 'obteni r au déve loppemen t 
la m o i n d r e r éduc t ion du sel d ' a rgen t , su r les po in t s qu i n ' o n t 
pas été influencés par la l umiè re avec u n e in tens i té supé r i eu re 
à u n e l imi te dé te rminée . 

On peu t exp l ique r ce fait pa r les d'eux h y p o t h è s e s su ivan te s : 

1» La l umiè re n ' ag i t p lus s u r la p laque au -des sous d 'une cer
ta ine va l eu r m i n i m a ; 

2° Le révé la teur n ' a pas une énerg ie suffisante. 

P o u r vérifier si la p r e m i è r e h y p o t h è s e étai t exacte, MM. LUMIÈRE 
on t ins t i tué les expér iences su ivan tes : 

Un d i sque opaque , ouver t s u i v a n t u n secteur don t on pouva i t 
modif ier l 'angle à volonté , était m i s en ro ta t ion à l 'aide d 'un 
m o u v e m e n t d 'hor loger ie et pouva i t ainsi in te rcep te r u n fais
ceau l u m i n e u x t r a v e r s a n t une c h a m b r e obscure . On exposai t 
d ' abord la moi t ié d 'une plaqiîe à l 'act ion du faisceau l u m i n e u x , 
p e n d a n t u n t emps exac tement m e s u r é , 3 secondes pa r exemple . 
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P u i s le d i sque é tan t mis en m a r c h e , l ' au t re moi t ié de la p l a que 
étai t soumise à l 'act ion in te rmi t t en te de la l u m i è r e qui n ' ag issa i t 
p lus a lors que pa r fract ions de seconde : -^^0Q—,—2QOO~ou ' iooo 1 

de seconde. La durée totale de l 'opéra t ion étai t calculée de telle 
sorle que la s o m m e des expos i t ions f ract ionnées fût égale, p o u r 
chaque expér ience , à 3 secondes , t emps p e n d a n t lequel la p r e 
miè re pa r t i e de la p l aque avait été s o u m i s e aux effets du p inceau 
l u m i n e u x . 

Si ces exc i ta t ions de 1 0Vo-> 2ooo~~> 40oo~ ^e seconde n ' eus sen t 
p rodu i t i so lément aucune modificat ion p e r m a n e n t e dans la 
couche sens ib le , l eur s o m m e eût été nu l l e , et la r éduc t ion du 
b r o m u r e d 'a rgent , sous l ' influence du révé la teur , n ' eû t dû se 
mani fes te r que su r la moi t ié de la p l aque exposée p e n d a n t la 
du rée con t inue de 3 secondes . Or, M M . LUMIÈRE ont toujours 
cons ta té la s t r ic te égalité des deux i m p r e s s i o n s . 

On peu t donc conclure de ces expér iences que : 
1° Quelque peu in tense ou peu p ro longée que soit l 'action de 

la l umiè re s u r les ha lo ïdes d ' a rgen t , l ' impress ion la tente n 'es t 
j a m a i s n u l l e ; 

2° Toutes choses égales d 'a i l leurs et dans les l imi tes d ' in tensi té 
et de durée en t re lesquel les on a opéré , les effets p r o d u i t s sont 
p ropo r t i onne l s a u x t e m p s d 'exposit ion* 

3° L o r s q u e l ' image la tente n 'es t pas développée, l 'absence de 
réduc t ion doit ê t re a t t r ibuée au m a n q u e d 'énerg ie du révé la teur . 

NOTES SUR UN NOUVEAU RÉVÉLATEUR 

PROPRIÉTÉS RÉVÉLATRICES DU CHLORURE CUIVREUX AMMONIACAL 

[Bulletin de la Socièlé Française de Photographie, 1887, p . 128 et 194 ) 

Il résu l te des r eche rches m e n t i o n n é e s dans le t ravai l p récéden t 
que l 'act ion de la lumiè re , que lque faible ou cour te qu 'el le pu isse 
ê t re , p rodu i t tou jours su r les couches sens ib les p h o t o g r a p h i q u e s 
u n e modif icat ion la tente et du rab le du sel ha lo ïde d ' a rgen t qu 'el les 
con t i ennen t . Or, les r évé la t eu r s les p lus p u i s s a n t s employés 
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jusqu ' i c i , ne j ou i s san t pas de la p rop r i é t é de déve lopper les 
images la ten tes p rodu i t e s p a r de faibles act ions, on conçoi t tou t 
l ' intérêt qui s 'a t tacherai t à la découver te de r évé la t eu r s p lus 
é n e r g i q u e s . 

MM. LUMIÈRE ont t rouvé dans l 'acide h y d r o s u l f u r e u x u n 
r évé la t eu r possédan t à u n h a u t degré la p ropr i é t é de faire 
appa ra î t r e l ' image la tente , m a i s en r a i son de l ' ins tabi l i té de ce 
corps, il est i nd i spensab le d ' employer un disposi t i f spécial p o u r 
lui p e r m e t t r e d 'exercer son act ion su r la p laque sens ib le . On 
obt ient des résu l ta t s sa t isfa isants en p longean t d ' abord la p l aque 
dans u n e solut ion sa tu rée d ' a n h y d r i d e su l fu reux , et en proje
tan t ensu i te dans le l iquide la p lus g r a n d e quan t i t é poss ib le de 
z inc . On obt ien t ainsi une act ion b e a u c o u p p lus é n e r g i q u e que 
celle que d o n n e n t les r évé l a t eu r s ac tue l lement c o n n u s . 

M a l h e u r e u s e m e n t , les nausées que p rovoque l ' inhala t ion du 
gaz su l fureux, l 'échaufîement de la l i queur et la p roduc t ion 
d 'un voile de sulfure d ' a rgen t dû à la na i s sance du soufre l ibre , 
sont des obstables cons idérab les à l 'u t i l i sa t ion p ra t ique de ce 
procédé de déve loppemen t . 

Le c h l o r u r e c u i v r e u x p o s s è d e éga lement des p ropr i é t é s r évé 
la t r ices t r ès éne rg iques . M a l h e u r e u s e m e n t , il se forme p o n d a n t 
le déve loppement du ch lo ru re et d u b r o m u r e cu iv r iques qui 
possèden t la p ropr ié té de dé t ru i r e l ' image la tente . A u s s i , ce 
procédé de déve loppement , i n t é ressan t au po in t de vue théor i 
que , ne pa ra î t pas suscept ib le de d o n n e r l ieu à des appl ica t ions 
p r a t i ques . 

SUR LES PHÉNOMÈNES D'INVERSION DES IMAGES 

PHOTOGRAPHIQUES 

[Bulletin de la Société Française de Photographie, 1888, p . 209.) 

On sait depu i s très l o n g t e m p s que les sels haloïdes d ' a rgen t 
employés en p h o t o g r a p h i e ont la p rop r i é t é s ingu l iè re de four
n i r p a r déve loppement , lo rsqu ' i l s ont été su rexposés , des 
images inve r ses de celles q u ' u n e exposi t ion n o r m a l e p e r m e t 
d 'ob ten i r . Qn avai t a d m i s que les couches sens ib les pouva ien t 
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présen te r cinq états b ien d is t inc ts de leur subs tance , dé t e rminés 
p a r la du rée de l 'exposi t ion. A ins i , u n e p l aque exposée sous u n 
positif p résen te ra i t , avec des t e m p s de pose g r adue l l emen t crois
san t s , les éLats successifs su ivan t s : 

1° On ob t i en t u n négat i f ; 
2" La glace devient u n i f o r m é m e n t no i re (état n e u t r e ) ; 
3o On obt ien t u n positif ; 
4° L'état n e u t r e repara î t ; 
5° On a encore u n négatif . 

Les r e c h e r c h e s que MM. LUMIÈRE ont en t rep r i ses à ce sujet 
m o n t r e n t que cette m a n i è r e de vo i r est e r ronée . Il n 'exis te pas 
d 'état n e u t r e . Quant au deux i ème r e n v e r s e m e n t , c 'est-à-dire au 
r e t o u r de l ' image à l 'état qu i se p résen ta i t à la su i te des exposi
t ions cour tes , il est causé pa r u n e i m p r e s s i o n directe et il suffit 
de fixer la p l aque s ans la déve lopper p o u r ob ten i r u n e image 
sens ib l emen t iden t ique à celle qui résu l te ra i t de l 'emploi préa
lable du révé la teur . Le révé la teu r n ' i n t e rv i en t donc pas . 

ANALYSE EXPÉRIMENTALE 

DES PHÉNOMÈNES CONNUS EN PHOTOGRAPHIE 

SOUS LE NOM DE ' ' HALO " 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1890, p. 182.) 

Le Halo est g é n é r a l e m e n t a t t r ibué à la réflexion des r a y o n s 
l u m i n e u x su r la face p o s t é r i e u r e du v e r r e ; ap rès cette réflexion, 
les r a y o n s v i e n d r a i e n t ag i r s u r la couche sens ib le . Cette expl i 
cat ion fort s imple n 'es t pas compat ib le avec u n cer ta in n o m b r e 
de faits : n o t a m m e n t , q u a n d on s u p p r i m e le s u p p o r t ou que l 'on 
u t i l i se des pel l icules sens ib les , et que p a r c o n s é q u e n t on r end 
imposs ib le tou t reflet des r ayons su r la" face pos té r ieure du s u p 
por t , on constate que le ha lo , tou t en é tan t r édu i t d a n s u n e 
la rge m e s u r e , ne d i spara î t p a s , cependant , d 'une m a n i è r e c o m 
plète . 
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E n réal i té , le halo peu t ê t re dû à t ro i s o rdres de causes : 

1° Au s u p p o r t ; 
2° A la diffusion dans la couche sensible ; 
3" Au passage des r a y o n s l u m i n e u x à t r a v e r s l'objectif. 

Il impor t e de savoi r dans q u e l l e - m e s u r e les deux de rn iè res 
causes i n t e r v i e n n e n t . 

Or, l 'expérience m o n t r e que la diffusion dans la couche sen
sible ne joue q u ' u n rô le insignif iant et p r a t i q u e m e n t n u l dans 
le p h é n o m è n e du ha lo . Quant à l ' influence de l'objectif, on cons
tate que la fraction de halo due à l 'objectif va en décro issan t au 
fur et à m e s u r e que l 'on s 'é loigne des con tou r s de l ' image géo
m é t r i q u e , et que son in tens i té ainsi que son é t endue dépenden t 
essen t ie l l ement de l 'état des surfaces des lent i l les . Il est r édu i t 
au m i n i m u m lorsque les lent i l les sont pa r fa i t ement polies et t rès 
p r o p r e s , ma i s il suffit de déposer des pouss iè res t énues à l eu r 
surface p o u r a u g m e n t e r le halo dans de t rès la rges l imi tes . 

L ' in f luence du suppor t reste donc cons idé rab le : elle dépend 
n o n s e u l e m e n t de l ' indice de réfract ion de la ma t i è re dont est 
composé le suppor t et de l ' épa i sseur de celui-ci , ma i s encore 
des t ro i s condi t ions su ivan te s don t MM. LUMIÈRE é tabl issent 
l ' impor tance . Il faut : 

1° Que l ' in tensi té l u m i n e u s e de l ' image considérée soit suffi
sante et que la cpuche sensible soit assez mince p o u r t r a n s m e t t r e 
u n e par t ie des r ad i a t ions qu i la f rappent ; 

2° Que le t e m p s de pose soit c o n v e n a b l e m e n t p r o l o n g é ; 
3° Que la surface occupée pa r l ' image s u r le p l an focal soit 

suff i samment r édu i t e . 

SUR UNE PROPRIÉTÉ DE L A GÉLATINE 

(BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE, 1890, p. 256.) 

MM. LUMIÈRE ont consta té que la gélat ine se d issout à froid 
d a n s u n e so lu t ion de ch lo ru re de b a r y u m . Les au t r e s corps ana
logues au po in t de vue c h i m i q u e , tels que les ch lo ru res des 
m é t a u x vo i s ins : p o t a s s i u m , sod ium, ca lc ium, etc. , ne p résen 
t en t po in t cette action d isso lvante . Les b r o m u r e s e t i o d u r e s ne 
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l 'exercent pas d a v a n t a g e . Le ch lo ru re de s t r o n t i u m fait cepen
d a n t except ion et possède la môme p ropr ié t é que le ch lorure de 
b a r y u m , m a i s à un b ien m o i n d r e degré . 

Si l 'on opère avec u n e solut ion de ch lo ru re de b a r y u m à 15 °/ 0, 
la solubi l i té est telle que le m é l a n g e peu t deveni r s i rupeux . La 
l i queu r ne se putréfie pas à l 'air. Au poin t de vue pho togra 
p h i q u e , on peu t t i r e r de ce fait les conc lus ions p ra t iques sui 
van te s : 

1" On doit évi ter d ' i n t rodu i r e le ch lo ru re de b a r y u m dans les 
é m u l s i o n s à la gé l a t ine ; 

2o On p o u r r a i t u t i l i ser cette p ropr ié té d u ch lo ru re de b a r y u m 
p o u r le t r a i t emen t des r é s idus d ' émuls ions ; 

3° On p o u r r a i t u t i l i se r la d issolut ion de ch lo ru re de b a r y u m 
p o u r le déve loppemen t à froid des ép reuves au cha rbon , m a i s 
on constate que dans ces condi t ions l ' image tend à se dé tacher 
de son suppor t . 

SUR UN PROCÉDÉ 

DE TIRAGE DE MICROPHOTOGRAPHIES 

DESTINÉES A L A PROJECTION 

(Bulletin de la Société Française de Pliotographie, 1890.) 

On conna î t les inconvén ien t s des images posi t ives pho togra 
p h i q u e s g é n é r a l e m e n t ut i l i sées p o u r la project ion, qui , le p lus 
s o u v e n t , m a n q u e n t de t r anspa rence , et s u r t o u t sont monoch ro 
mes , c 'est-à-dire, r e n d e n t \ in compte t rès impar fa i t de cer ta ines 
p r é p a r a t i o n s , les p r épa ra t i ons de bacil les n o t a m m e n t . MM. 
LUMIÈRE ont pu comble r cette lacune p a r u n e combina i son des 
procédés p h o t o g r a p h i q u e s avec les m é t h o d e s de colorat ion des 
p répa ra t i ons mic roscop iques . 

On c o m m e n c e p a r t i r e r su r ver re douci u n e épreuve posi t ive, 
ne t te , m a i s faible et on la colore au moyen de solu t ions aqueuses 
à 1/100" ou 1/500" des cou leu r s employées en mic rog raph i e . La 
couleur pénèt re la gé la t ine avec une in tens i té que l 'on peut r é 
gler pa r décolora t ion consécut ive au m o y e n de lavages aqueux 
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ou alcooliques. Il est facile d'obtenir ainsi, par exemple, dans 
une préparation teintée au rouge de magenta, les microbes colo
rés en rouge intense et le fond en rouge clair; on peut même 
obtenir des doubles colorations. La projection sur écran de ces 
épreuves donne des effets évidemment très supérieurs à ceux 
des épreuves ordinaires en noir. 

D É V E L O P P A T E U R A U P A R A M I D O P H É N O L 

[Bulletin de la Société Française de P/iotographie,i89i, P- 195.) 

M M . LUMIÈRE ont trouvé que le paramidophénol, additionné 
d'une base ou d'un carbonate alcalin, jouissait de propriétés ré
ductrices remarquables, qui en font un excellent dévelop-
pateur. 

La réduction du bromure d'argent semble s'effectuer de la 
manière suivante : l'eau du développateur est décomposée, l'oxy
gène se porte sur le paramidophénol pour fournir de la quino-
nimide , et l 'hydrogène réduisant le bromure d'argent donne de 
l'acide bromhydrique qui réagit à son tour sur la base ou le 
carbonate alcalin pour produire un bromure. 

La meilleure formule pour le développement des plaques au 
gélatino-bromure d'argent paraît être la suivante : 

Eau 800 ce. 
Carbonate de potasse 40 gr. 
Sulfite do soude 100 gr. 
Paramidophénol 8 gr. 

Le paramidophénol, en tant que développateur, présente l'in
convénient de ne pas être assez soluble, de sorte qu'il n'est pas 
possible d'apporter à la composit ion du révélateur des modifi
cations aussi larges que celles que permettrait un corps plus so
luble, tel que l'acide pyrogall ique.L'hydroquinone et l'iconogène 
offrent d'ailleurs cet inconvénient au même degré, et le parami
dophénol a l'avantage sur ces derniers, sur l 'hydroquinone 
principalement, de ne jamais colorer la gélatine. 

La solution se conserve fort longtemps, même dans les fla-
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cons débouchés , et les cl ichés développés avec de v ieux ba ins 
ne p ré sen t en t po in t la te in te j a u n e que l 'on r e m a r q u e f réquem
m e n t q u a n d on fait usage des au t r e s déve loppa teu r s . 

"H'épuisement du révé la teur p a r su i te de son emplo i est t rès 
lent , à tel po in t que, d a n s 100 g r a m m e s de so lu t ion , on peut 
déve lopper six ou sept p l aques 13 x 18, sans qu ' i l y a i t de diffé
rence appréc iab le en t re la p r e m i è r e et la de rn iè re . 

DES PROPRIÉTÉS DU PARAMIDOPHÉNOL 

COMPARÉES A CELLES 

DE L'HYDROQUINONE ET DE LTCONOGÈNE 

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE, 1891, p . 232.) 

Il étai t i n t é r e s san t d 'é tabl i r avec p lus de détai ls et d 'exact i tude 
u n e compara i son en t re les p ropr ié tés du p a r a m i d o p h ô n o l et 
ce-lles des déve loppa teurs les p lus vo i s ins c o m m e cons t i tu t ion et 
m o d e d 'act ion, tels que l ' hydroqu inone ' e t l ' i conogène. 

MM. LUMIÈRE ins i s t en t dans cette no te su r l ' avantage du para-
m i d o p h é n o l qui s 'oxyde p lus r a p i d e m e n t que l ' h y d r o q u i n o n e et 
que l ' i conogène ; il est, pa r sui te , p lus é n e r g i q u e , et, tou tes con
di t ions égales d 'a i l l eurs , développe p lus r ap idemen t . En ou t r e , 
les p rodu i t s de l 'oxydat ion n 'on t pas d 'act ion su r l ' image la tente 
et ne colorent p a s la géla t ine , d 'où résul te la poss ib i l i té de 
développer , dans u n m ê m e bain , u n e p lus g rande quan t i t é 
c ï images qu 'avec les au t r e s révé la teurs . 

NOUVEAU PROCÉDÉ DE ZLNCOGRAPHLE 

(Communica t ion faite pa r M . BALAGNT, à la séance du 3 Juillet» 1891. 
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE, 1891 , p . 286.) 

La mé thode que p ropose MM. LUMIÈRE est u n e modificat ion d u 
prpcédé dit à l ' a l bumine . La facilité et la rap id i té avec lesquel les 
elle p e r m e t d 'ob ten i r des images d ' une g r a n d e finesse, légère-
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m e n t g r a v é e s en c r e u x et l ' emplo i c o m m e écran d 'un pho to type 
posit if , cons t i tuent des avan tages incon tes tab les . 

E n effet, la p lupa r t des p rocédés ac tue ls e x i g e n t des c l i chés 
néga t i f s r e tou rnés , à la fois t r anspa ren t s et v i g o u r e u x , condi
t ions parfois difficiles à r é u n i r ; de p lu s , les m a n i p u l a t i o n s aux
que l les i ls d o n n e n t l i eu sont dél ica tes et ne c o n d u i s e n t à des ré
sul tats sa t isfa isants qu ' à l a suite d 'une l o n g u e pra t ique . 

V o i c i le p rocédé opéra to i re . 

On prépare la so lu t ion su ivan te : 

Eau 1000 ce. 
Albumine d'oeufs 100 gr. 
Bichromate d'ammoniaque 3 gr. 
Ammoniaque en quantité suffisante pour ramener la coloration 

au jaune clair. 

L e m é l a n g e est agi té for tement , filtré avec so in , p u i s é tendu à 
la tournet te su r u n z inc po l i , p réa lab lement ne t toyé au b lanc de 
T r o y e s . Dès que la couche m i n c e d ' a lbumine est a ins i ob tenue , 
i l c o n v i e n t d 'en ac t ive r la dess ica t ion en chauffant l ég è r em en t la 
p l a q u e . 

On expose ensui te à l a l umiè re , sous u n positif , p u i s l o r sque 
l ' inso la t ion est j ugée suffisante, le z inc est ret iré du châss i s et re
couve r t au r o u l e a u d 'une l égè re c o u c h e d 'encre à repor t s addi 
t ionnée de v e r n i s m o y e n . L ' a spec t de la couche doi t a lors être 
g r i s foncé , sans a u c u n e apparence d ' image et n o n pas no i r . 

On i m m e r g e dans l 'eau t iède et l 'on ne tarde pa s à v o i r appa
raî t re le dess in , qui peut être fac i lement dépou i l l é en frottant 
l é g è r e m e n t l a surface du z inc avec une touffe de co ton . 

L ' i m a g e a ins i obtenue est néga t ive , et le m é t a l est m i s à dé
c o u v e r t dans les poin ts r eprésen tan t les trai ts no i r s de l ' o r ig ina l . 
L ' a l b u m i n e est en effet restée so lub le en ces po in t s p ro tégés par 
les traits co r r e spondan t s de l ' éc ran positif, pendan t l ' expos i t ion 
à la l u m i è r e . 

L a p l aque est ensui te r incée à g rande eau, séchée et p l o n g é e 
dans une so lu t ion de p e r c h l o r u r e de fer à 35° B . , où elle doit 
sé journer 10 à 15 secondes . On l a v e , p u i s on sèche de n o u 
v e a u . On passe ensui te sur le z inc chauffé à 50°, un r o u l e a u 
cha rgé d 'une encre composée de n o i r à repor t s et de v e r n i s 
m o y e n , l ' encre adhère sur toute la su r f ace ; on fait a insi table 
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no i re , pu is on déga rn i t les fonds à l 'aide d 'un rou leau lisse qui 
est passé r a p i d e m e n t et à p lu s i eu r s r epr i ses s u r la p l aque . 

Il ne res te p l u s qu ' à frotter la couche avec u n m o r c e a u de 
m o u s s e l i n e imb ibé d ' a m m o n i a q u e caus t ique . L ' image appara î t 
en no i r , se dé tachan t su r u n fond b r i l l a n t formé pa r le zinc m i s 
à n u . 

SUR LES RÉDUCTEURS DE LA SÉRIE AROMATIQUE 

SUSCEPTIBLES DE DÉVELOPPER 

L'IMAGE LATENTE PHOTOGRAPHIQUE 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1891, p. 310.) 

MM. LUMIÈRE se sont p roposés de r eche rche r les re la t ions qui 
ex is tent en t re la cons t i tu t ion c h i m i q u e des corps et l eu r s p ro
p r i é t é s révéla t r ices , de m a n i è r e à p révo i r ces p rop r i é t é s . Ils se 
sont d e m a n d é s s'il n 'é ta i t pas poss ib le d 'é tabl i r , p o u r les corps 
doués d u p o u v o i r r évé la teur , ce qui a été t rouvé p o u r d ' au t res 
corps de la Chimie , c 'est-à-dire une re la t ion ent re la const i tu
t ion c h im ique et les p rop r i é t é s . 

On sai t en effet que l o r squ 'on r encon t r e ce r ta ins g roupes dans 
la formule de cons t i tu t ion d 'une m a t i è r e co lorante pa r exemple , 
on peut , s u i v a n t la n a t u r e ou la pos i t ion de ces g r o u p e s dans la 
molécu le , p r évo i r la p ropr i é t é des corps qui les r en fe rmen t . 
Ces r e m a r q u e s ont été la p r inc ipa le cause des p r o g r è s considé
rab les et r ap ides qu ' a fait en peu d ' années la ch imie des 
ma t i è res co loran tes . 

E n c o m p a r a n t la cons t i tu t ion c h i m i q u e des n o m b r e u x r éduc 
t eu r s à l eu r act ion s u r le b r o m u r e d ' a rgen t modifié p a r la 
l u m i è r e , MM. LUMIÈRE ont p u reconna î t re les re la t ions suivantes*: 

1° P o u r q u ' u n e subs t ance de la série a r o m a t i q u e développe 
l ' image la tente , il faut qu ' i l y ai t d a n s le n o y a u benzèn ique , au 
m o i n s deux g r o u p e m e n t s h y d r o x y l e s O H ou b ien deux grou
p e m e n t s amidogènes A z H 2 ou encore u n h y d r o x y l e et u n 
a m i d o g è n e . 
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A i n s i , p o u r ne citer que que lques exemples , les corps sui
v a n t s p o u r r o n t ê t re des déve loppa teurs : 

/ O H 
a) Les Diphénols C 6 H 4 < \ , O H 

/ O H 
Les A m i d o p h é n o l s C 6II*<T 

P \ A z H 3 

/ A z H 2 

Les P h é n y l è n e d i a m i n e s C 6 H 4 <T 
\ A z H 2 

b) Les h o m o l o g u e s s u p é r i e u r s de ces subs t ances , te ls que : 

• G H 3 

Les Oxycrésols C 6 H 3 < ^ OH 
^ O H 

. C H 3 

s C 3 H 7 

Les Amidothymols! C ^ H 2 ^ Q H 

Les To luy lèned iamines G 6 H 3 < ^ A z H 2 

^ A z H 2 

c) Les au t r e s h o m o l o g u e s à p lu s i eu r s n o y a u x benzèn iques : 

/ O H 
Les Dinaphto l s C 1 0 H 6 < 

1 \ O H 

/ O H 
Les A m i d o n a p h t o l s G 1 0 H 9 < 

\ A z H a 

^ / A z H ^ 
Les N a p h t y l è n e d i a m i n e s C 1 0 H 6 < T 

\ A z H 2 

etc. , etc. 

2o Cette condi t ion est nécessa i re m a i s ne para î t a b s o l u m e n t 
suffisante que d a n s la p a r a s e n e ; 
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3° Le pouvo i r déve loppa teur peu t pe rs i s t e r q u a n d il y a dans 
la molécule un p lus g r a n d n o m b r e de composés OH ou A z H a , 
a ins i : 

• OH 
Le Diamidophéno l C B H 3 < Q A z H a 

^ A z H 3 

<C H 3 

0 H 
A z H 2 

A z H a 

,CO*H 

L 'Acide Gal lani l ique C e H ? < ^ 

v A z H a 

4° Quand la molécu le résul te de la s o u d u r e de deux ou p lu 
s i eu r s n o y a u x benz iques , ou b ien de n o y a u x benzèn iques et 
d ' au t res n o y a u x , les r e m a r q u e s précédentes n e sont appl icables 
que si les g roupes hyd roxy l e s et amidogènes exis tent d a n s u n 
m ê m e n o y a u a r o m a t i q u e ; 

5° Les s u b s t i t u t i o n s que l 'on effectue dans le g r o u p e OH 
dé t ru i s en t les p ropr i é t é s révéla t r ices tou tes les fois qu ' i l 
n e res te p a s au m o i n s d e u x de ces g r o u p e s in tac t s dans la 
molécu le . 

On a cependan t i nd iqué le gaïacol c o m m e révé la teur . Il y au
ra i t là une con t rad ic t ion , m a i s qu i n ' e s t q u ' a p p a r e n t e , car a insi 
que MM. LUMIÈRE l 'é tabl issent dans u n au t re m é m o i r e , les p r o 
pr ié tés révé la t r ices du gaïacol ne se ra ien t dues qu ' à des im
p u r e t é s de ce corps ; 

6" Les au t r e s subs t i t u t i ons que l 'on peu t faire dans les GH d u 
n o y a u , ne pa ra i s sen t pas s u p p r i m e r le pouvo i r déve loppa teur . 
La sul fonat ion ne pa ra î t pas incompat ib le avec la p ropr i é t é r évé 
la t r ice . La fonction acide ne semble pas davan t age a n n u l e r le 
p o u v o i r déve loppa teur ; 

7" Les r e m a r q u e s p récéden tes ne s ' app l iquen t qu 'à l a série 
a r o m a t i q u e . C'est dans cette série seu lemen t que l ' ensemble des 
g roupes OH et A z H 2 cons t i tue la fonction déve loppa t r ice . 
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Il est encore d ' au t re s cond i t ions que doit r e m p l i r toute subs 
tance développat r ice p o u r être u t i l i sab le . Il faut : 

a) qu 'el le soit soluble dans l ' e au ; 
b) que la so lu t ion soit peu colorée ; 
c) que les p r o d u i t s d 'oxydat ion qui p r e n n e n t na i s sance pen

dan t le déve loppement soient éga lement peu colorés et ne com
m u n i q u e n t pas u n e te in te pers i s tan te au s u b s t r a t u m d u sel 
haloïde d ' a rgen t . 

Ces cons idéra t ions i n d i q u e n t la voie d a n s laquel le il conv ien t 
d 'en t re r p o u r la r eche rche et l ' é tude des subs tances déve lop-
pa t r ices . 

P R O C É D É P H O T O G R A P H I Q U E 

AUX SELS MANGANIQUES 

[Bulletin de la Société Française de Photographie; 1892, p. 218.) 

NOUVEAUX PROCÉDÉS PHOTOGRAPHIQUES 

A U X SELS DE MANGANÈSE 

[Bulletin de la Société Française de Photographie, 1892, p. 278.) 

A C T I O N D U P E R M A N G A N A T E D E P O T A S S I U M 

S U R L E S A C I D E S O R G A N I Q U E S 

(En collaboration avec M. SEYEWKTZ, 1892.) 

SUR LES PROPRIÉTÉS PHOTOGRAPHIQUES 

DES SELS MANGANIQUES 

[Bulletin de la Société Française de Photographie, 1892, p . 332.) 

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

[Bulletin de la Société Française de Photographie, 1893, p. 104.) 

Ces différents m é m o i r e s se r a p p o r t e n t à l 'étude des sels m a n -
g a n i q u e s et de leurs p rop r i é t é s p h o t o g r a p h i q u e s . 

VAN MONCKHOVEN a i n d i q u é le p r e m i e r la p ropr ié té que possède 
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le m a n g a n a t e de potasse d 'être modifié pa r la l umiè re . Ce t t ep ro -
pr ié té n 'avai t pas encore p u être ut i l i sée en p h o t o g r a p h i e parce 
que les m a n g a n a t e s sont décomposés par l 'eau p u r e , en présence 
des ma t i è r e s o rgan iques . 

E n ra i son de la pa ren té c h i m i q u e que p résen te le m a n g a n è s e 
avec le fer, MM. LUMIÈRE ont pensé que les sels de sesqu ioxyde 
de m a n g a n è s e p o u r r a i e n t être r a m e n é s au m i n i m u m sous 
l ' influence de la lumiè re , de la m ê m e façon que les sels de 
fer c o r r e s p o n d a n t s . Mais c o m m e les sels m a n g a n i q u e s sont 
encore peu c o n n u s , ils ont d û e n t r e p r e n d r e l 'é tude c h i m i q u e de 
ces corps . Ils ont r econnu que le phospha t e m a n g a n i q u e seul , 
p a r m i les sels de se squ ioxyde , pouva i t être suscept ib le 
d 'appl ica t ions p r a t i q u e s . Ce p h o s p h a t e se p r épa re en t r a i t an t 
le pe roxyde de m a n g a n è s e p a r l 'acide p h o s p h o r i q u e concent ré 
en excès . 

Lo r squ 'on fait flotter p e n d a n t que lques i n s t an t s une feuille de 
pap i e r gé la t ine s u r u n e so lu t ion concent rée de p h o s p h a t e m a n 
gan ique a ins i p r épa ré , la couche de géla t ine p r e n d une teinte 
r o u g e in tense qu'el le conserve si le pap ie r est desséché dans 
l 'obscur i té . Exposé a u x r a y o n s sola i res , ce papie r b l anch i t pa r 
sui te de la r éduc t ion au m i n i m u m du sel m a n g a n i q u e , m a i s , 
dans c e s ' c o n d i t i o n s , la subs tance est t rès peu sensible à la 
l umiè re . On peu t a u g m e n t e r sa sens ib i l i té en a joutant à la solu
t ion de phospha t e s cer ta ins r é d u c t e u r s , tels que les acides 
o rgan iques . 

Le pap ie r m a n g a n i q u e insolé sous u n positif d o n n e un positif. 
Il se décolore dans les po in t s c o r r e s p o n d a n t aux pa r t i e s t r a n s 
pa ren tes de l 'écran, t and i s que le sel m a n g a n i q u e res te in tac t 
sous les po in t s opaques du cliché. 

M a l h e u r e u s e m e n t , le phospha t e m a n g a n i q u e p résen te p lu 
s ieurs inconvén ien t s . Il ne peu t être employé qu 'en so lu t ion t rès 
acide, l 'excès d 'acide p h o s p h o r i q u e qu ' i l renferme empêche le 
séchage du p a p i e r ; enfin, il est t r ès peu sens ib le . 

MM. LUMIÈRE on t donc cherché d ' au t res sels n'offrant pas ces 
i nconvén ien t s et ils ont d i r igé l eu r s r eche rches du côté des sels 
o r g a n i q u e s de m a n g a n è s e , oxala te , c i t ra te , lactate et t a r t r a t e . 
C'est le lactate qui l eu r a donné les me i l l eu r s r é su l t a t s . Ils p ré 
p a r e n t ce sel de la m a n i è r e su ivan t e : 
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On in t rodu i t dans u n ba l lon m a i n t e n u ve r s 15° par u n c o u r a n t 
d 'eau froide : 

Eau distillée 50 ce. 

Permanganate de potasse 6 gr. 

On ajoute peti t à pet i t : 

Acide lactique D = 1,225 16 ce. 

p u i s : 
Formiato de potasse 3 gr. 

L a so lu t ion est filtrée et versée dans u n e cuvet te placée d a n s 
u n labora to i re éclairé p a r la l u m i è r e artificielle telle q u e la 
l u m i è r e du gaz. On fait a lors flotter à la surface du l iquide u n e 
feuille de pap ie r l égè remen t gé la t ine . A p r è s une m i n u t e de con
tact env i ron , il convien t d 'enlever le g r a n d excès de so lu t ion 
sens ib le en p laçan t la feuille en t re des pap ie r s b u v a r d s , après 
quoi elle est su spendue p o u r sécher à l 'abri de la l u m i è r e et de 
la pouss iè re . 

L 'expos i t ion a l ieu sous u n e image pos i t ive . Si l 'on a bien 
opéré , l ' impress ion exige u n peu p lus de t emps que l ' impress ion 
du pap ie r a l b u m i n é . Lo r sque les fonds ou les g r a n d s b lancs de 
l ' épreuve sont complè t emen t décolorés, on i m m e r g e l ' épreuve 
dans u n e so lu t ion à 5 °/, de c h l o r h y d r a t e de p a r a m i d o p h é n o l . 
L ' ép reuve a t te in t r a p i d e m e n t l ' in tens i té convenable et il ne res te 
p l u s alors qu 'à é l imine r pa r u n lavage le g r a n d excès des sels 
solubles qui i m p r è g n e n t le pap ie r , ce.qui n ' ex ige que que lques 
m i n u t e s . 

La te inte l égè rement j a u n â t r e que p r e n d l ' image peu t ê t re e n 
levée à l 'aide d 'une faible so lu t ion d'acide c h l o r h y d r i q u e . 

La sensibi l i té du lactate m a n g a n i q u e peu t ê t re augmen tée p a r 
l ' addi t ion de cer ta ines subs t ances telles que : acide t a r t r i q u e , 
g lucose , formiates a lcal ins , h y p o p h o s p h i t e s a lcal ins , e tc . , qu i 
peuven t r e n d r e cette sensibi l i té d ix fois p l u s g r a n d e . 

Les sels m a n g a n i q u e s p e u v e n t t r o u v e r aussi l eu r appl icat ion 
en pho tog raph ie pa r u n au t r e p rocédé . E n m e t t a n t en présence 
à froid le p e r m a n g a n a t e de potasse et l 'acide oxal ique, on obt ient 
une l i queu r possédan t tous les caractères des sels m a n g a n i q u e s . 
Cette so lu t ion est u n oxydan t des p lus énerg iques , et agi t su r la 
p l u p a r t des a m i n é s et leucobases , p o u r d o n n e r des ma t i è res colo-
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r a n t e s . Si après avoir séché dans l 'obscur i té le pap ie r géla t ine 
i m p r é g n é de la so lu t ion m a n g a n i q u e , on p longe celui-ci ap rès 
exposi t ion sous u n cl iché, dans la so lu t ion d 'un sel d ' amine 
que l conque , on voit s'y former des cou leurs in tenses qu i diffè
r e n t avec la n a t u r e de l ' aminé employée . La colora t ion sera 
vert-foncé avec l 'ani l ine , rouge avec la to lu id ine , b r u n e avec le 
p a r a m i d o p h é n o l , etc. 

La s tabi l i té des ép reuves dépend essent ie l lement du révé la teu r 
qui les a p rodu i t e s , et la subs t ance colorée qu i forme l ' image 
possède u n e compos i t i on très va r iab le . A ins i , les ép reuves 
développées avec les sels d 'an i l ine sont dé t ru i t e s t rès r ap ide 
m e n t pa r les r a y o n s sola i res , t and i s que celles que dpnne le 
c h l o r h y d r a t e de p a r a m i d o p h é n o l possèdent u n e ina l térabi l i té 
r e m a r q u a b l e . 

Il est à no te r que la subs tance colorée qui p r e n d na issance 
dans ces condi t ions ne con t ien t pas de m a n g a n è s e , et que sa cons
t i tu t ion est p u r e m e n t o r g a n i q u e . 

PROPRIÉTÉS PHOTOGRAPHIQUES 

DES SELS DE COBALT 

[Bulletin de la Société Française de Photographie, 1892, p. 441.) 

Le cobal t appa r t i en t à la m ê m e classe de m é t a u x que le man
ganèse et le fer. 11 étai t in té ressan t de r eche rche r si cette 
ana log ie se confirmait p o u r les p ropr ié tés p h o t o g r a p h i q u e s . 

En t r a i t an t à froid le sesquioxyde de cobal t d u c o m m e r c e p a r 
une so lu t ion concent rée d 'acide oxal ique , MM. LUMIÈRE ont 
ob tenu u n e l i queun ver te qui est p r o b a b l e m e n t u n e so lu t ion 
fl'oxalate cobal t ique suff isamment s table p o u r être ut i l isée p h o -
t o g r a p h i q u e m e n t . 

Si l 'on imprègne une feuille do papier gé la t ine de cette solu
t ion et qu 'on la fasse sécher r a p i d e m e n t d a n s l 'obscur i té , la 
couche do gé la t ine reste colorée en ver t et le pap ie r ainsi ob tenu 
est t rès sensible à la l umiè re . Sous l 'action des r a y o n s l u m i 
n e u x , le sel cobal t ique ver t passe à l 'état de sel cobal teux rose . 
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Mais la fixation de l ' image a ins i ob tenue offje de g r a n d e s dif
ficultés, et les différantes s u b s t a n c e s , a m i n é s , amidophéno l s , 
leucobases , qui ava ient pu ê t re ut i l isés pa r MM. LUMIÈRE dans 
leur prpcédé aux sels m a n g a n i q u e s pour ob ten i r des images 
d ive r sement colorées, n ' on t donné a u c u n résu l t a t avec les sels 
de cobal t . 

Les seuls réactifs a y a n t donné des résu l ta t s sont : 

1 0 L 'hématoxy l ine qui donne u n e épreuve bleu-violacé v i r a n t 
au rouge p a r l 'acide c h l o r h y d r i q u e ; 

2° La benz id ine , la to l id ine et l eurs c h l o r h y d r a t e s , qu i , oxydés 
pa r le sel cobal t ique dans les po in t s non rédu i t s p a r la l umiè re , 
d o n n e n t des colora t ions d 'un bleu intense que l ' a m m o n i a q u e vi re 
au b r u n et l 'acide c h l o r h y d r i q u e au j aune pâle . 

11 est regre t tab le que l 'on ne pu isse découvr i r d ' au t res réac
t ions développat r ices p o u r les sels de cobalt , car ceux-ci sont 
beaucoup p lus sensibles que les sels m a n g a n i q u e s . 

LE GAIAGOL 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1892, p. 628.) 

Les p ropr i é t é s développat r ices de ce corps ont été s ignalées 
pa r le colonel W a t e r h o u s e en 1 8 9 0 . Or, ce corps qui ne cont ient 
q u ' u n seul g r o u p e m e n t O H ne devra i t pa s , si les v u e s de 
MM. LUMIÈRE su r la fonction développatr ice sont exactes, pos
séder de pouvo i r révé la teur . Mais cette anomal ie appa ren t e s'ex
p l ique . E n effet, MM. LUMIÈRE ont r e c o n n u que le gaïacol que 
l 'on t rouve dans le c o m m e r c e et qu i est ob tenu en soumet t an t à 
la d is t i l la t ion fract ionnée les p rodu i t s py ro g én és de la rés ine de 
gaïac, était u n p r o d u i t t rès i m p u r . Lo r squ 'on le purif ie , on 
consta te qu ' i l ne r édu i t p l u s les sels ha lo ïdes d ' a rgen t exposés à 
la l umiè re . La p ropr i é t é développatr ice du p rodu i t commerc ia l 
est donc due à des i m p u r e t é s . 
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ACTION 

SUR L'ORGANISME DE QUELQUES DÉVELOPPATEURS 

E T EN PARTICULIER DU DIAMIDOPHÉNOL 

En collaboration avec M. COUVREUR. 

(•Société Linnéenne de Lyon, 1892.) 

Les déve loppa teurs p h o t o g r a p h i q u e s a y a n t u n e pu i s sance 
réduc t r ice cons idérable , il devai t n a t u r e l l e m e n t ven i r à l 'idée de 
r e c h e r c h e r l 'act ion de ces corps su r les o r g a n i s m e s v ivan t s , où 
ils se t r o u v e n t p réc i sémen t dans u n m i l i e u alcal in qui accroî t 
encore l eurs p ropr i é t é s . MM. LUMIÈRE et COUVREUR se sont tou t 
d ' abord adressés à un corps qui p ré sen te les p ropr i é t é s révé
la t r ices les p l u s r e m a r q u a b l e s , le d i a m i d o p h é n o l . 

E n opé ran t su r des cobayes et su r des g renou i l l e s , ils r e m a r 
què ren t que le d i amidophéno l est excess ivement t ox ique et que 
la m o r t des a n i m a u x en expér ience est tou jours due à u n a r rê t 
de la c i rcu la t ion . Mais le d i a m i d o p h é n o l n ' e s t pas un po ison 
m u s c u l a i r e , car le cœur détaché con t inue à ba t t re dans u n e solu
t ion de ce po ison , et il n ' es t pas n o n p l u s u n po i son n e r v e u x : 
la cause de l ' a r rê t de la c i rcu la t ion p rov ien t de la coagula t ion d u 
s a n g dans les capi l la i res . Il en résu l te a lors u n e a sphyx ie . 

L'acide py roga l l i que et l ' h y d r o q u i n o n e p rodu i sen t des résul
ta t s ana logues , et les a n i m a u x m e u r e n t en p r é s e n t a n t des 
secousses té tani formes . 

Ce n 'es t donc pas c o m m e r é d u c t e u r s que les déve loppa teurs 
p h o t o g r a p h i q u e s sont des po i sons . 
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SUR LE DÉVELOPPEMENT 

EN LIQUEUR ACIDE 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1893, p. 47.) 

On sait que les développateurs très fréquemment uti l isés 
depuis quelques années, l 'hydroquinone, l'iconogène, le parami-
dophénol, ne réduisent le bromure d'argent exposé à là lumière 
que si l'on emploie ces substances en solution alcaline; de là, 
d'ailleurs, le nom de révélateurs alcalins qui leur a été donné. 

Tous les développateurs organiques ne sont pas dans ce cas 
et le capitaine ABNEY avait constaté en 1886, que l'acide pyro-
gallique additionné de sulfite de soude rendu nettement acide, 
en y ajoutant, soit de l'acide chlorhydriquo, soit du bisulfite de 
soude, développe encore l'image latente photographique, tandis 
que l 'hydroquinone employée de la même manière ne jouit pas 
de cette propriété. 

MM. LUMIÈRE se sont proposé de déterminer les substances qui 
permettent d'éviter l'introduction, dans les bains de développe
ment, d'un alcali ou d'un carbonate alcalin. 

Us ont constaté que les substances qui ont trois substitutions 
OH ou A z H 2 peuvent en général développer en solution acide : 
le diamidophénol, le triamidophénol, l'acide pyrogal l ique, 
l 'oxyhydroquinone et le diamidonaphtol, sont dans ce cas. 

Toutefois, cette remarque ne nous paraît pas applicable 
lorsque la molécule contient un groupement acide COOH qui 
peut détruire le pouvoir développateur; par exemple, l'acide 
gallique ne développe pas, bien qu'il possède trois hydroxyles , 
dont deux en position ortho. Afin de s'assurer que l'absence de 
propriétés révélatrices devait bien être attribuée à ce groupe
ment acide, on a effectué dans ce groupe des substitutions mé-
thyliques et éfhyl iques; on a eu ainsi deux éthers, le gallate de 
méthyle et le gallate d'éthyle, qui développent parfaitement. 

D'autre part, on sait que les groupes amidés A z H 3 impriment 
à la molécule qui les contient des propriétés bas iques; aussi, 
l'influence de la fonction acide sur le pouvoir développateur, 
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est-elle m o i n s é n e r g i q u e s u r les aminés que s u r les corps 
h y d r o x y l é s . 

Ces cons idé ra t ions m o n t r e n t que, p o u r appréc ie r l ' énergie 
développat r ice d 'une subs tance o r g a n i q u e , il y a l ieu de teni r 
compte , n o n seu lemen t du n o m b r e et de la pos i t ion des g roupes 
h y d r o x y l é s et amidés , ma i s aussi de la présence d 'un carboxyle 
COOII et de l ' influence ba s ique des g r o u p e m e n t s A z H 2 . 

On doit r e m a r q u e r , en ou t r e , que le pouvo i r déve loppa teur 
des corps t r i suhs t i tués ou po lysuhs t i t ués para î t a u g m e n t e r lors
que ces g r o u p e s sont placés en posi t ion telle, que p r i s deux à 
deux, ils cons t i tuen t p lu s i eu r s fois la fonction déve loppa t r ice . 

Les subs tances qui p r é sen t en t p l u s de deux subs t i t u t i ons OH 
ou A z H 2 (à l 'except ion des t r i suhs t i t ués symé t r i ques ) et p lus 
spéc ia lement celles qui possèdent p lus i eu r s fois la fonction dé
ve loppat r ice et dont la molécu le ne cont ient pas de g r o u p e m e n t 
acide COOH, sont suscept ib les de développer en solut ion n e u t r e 
et m ê m e en so lu t ion ac ide . Les corps qui posséde ron t cette 
cons t i tu t ion et qu i , en ou t r e , se ron t t rès so lubles dans l 'eau, 
pa ra i s sen t devoi r ê t re préférés , do rénavan t , en ra i son de la su
pér io r i t é que l eu r donne cette p rop r i é t é . 

SUR L'EMPLOI EN PHOTOGRAPHIE 

DU SULFITE DE SOUDE ANHYDRE ET LE DOSAGE 

DE L 'ALCALI DANS LES SULFITES COMMERCIAUX 

En collaboration avec M. SETRWETZ. 

(BvMetin de la Société Française de Photographie, 1893, p. 161.) 

On conna î t le rôle i m p o r t a n t que joue le sulfite de soude en 
p h o t o g r a p h i e , dans la p r épa ra t i on des révé la teurs di ts a lcal ins . 
Il impor t e , p o u r avoi r de b o n s résu l ta t s dans le déve loppement , 
que le sulfite en t r an t dans la compos i t ion des r évé l a t eu r s ait une 
compos i t ion cons tan te . Or, les su in tes cr is tal l isés du c o m m e r c e 
on t des compos i t ions t rès va r i ab l e s . Us r é p o n d e n t t rès r a re 
m e n t à la formule t h é o r i q u e N a 2 SO 3 + 7 H 2 0 , et i ls r e n f e r m e n t 
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souven t , soit de l'alcali l ibre , soit du bisulfite, a ins i que n o u s 
le m o n t r e n t les ana lyses . De p lus , on sa i t que le sulfite de soude 
cristal l isé exposé à l 'air s 'oxyde peu à peu et se t r ans fo rme en 
sulfate. 

T o u s ces inconvén ien t s sont évi tés avec le sulfite de soude 
a n h y d r e . Ce corps , qui se p résen te sous forme d 'une poud re 
b lanche a m o r p h e , a u n e t eneur en alcali a b s o l u m e n t cons tante , 
qui répond exac tement à la formule S 0 3 N a 2 . 

Le sulfite a n h y d r e est ina l térable à l 'air, m ê m e à 100°. Il est 
r e l a t i vemen t aussi so luble dans l 'eau que le sulfite c r i s t a l l i sé , 
b ien q u ' u n peu plus long à se d i s soudre . Outre son ina l té rab i l i té 
et la constance de sa compos i t ion , ce corps possède l ' avantage 
d 'être , sous u n m ê m e v o l u m e , deux fois p lus actif que le sulfite 
cr is tal l isé, p u i s q u e ce de rn ie r renfe rme 50 p o u r 100 de son poids 
d 'eau . 

On p o u r r a donc , dans tou tes les formules de déve loppa teurs , 
subs t i tue r avec avan tage le sulfite de soude a n h y d r e au sulfite 
cr is tal l isé, à condi t ion d'en employe r un poids deux fois 
m o i n d r e . 

SUR LES PROPRIÉTÉS PHOTOGRAPHIQUES 

DES SELS DE CÉRIUM 

[Bulletin de la Société Française de Photographie, 1893, p. 198.) 

Le cé r i um fourni t c o m m e le fer, le cobalt et le m a n g a n è s e , 
deux sér ies de sels : les sels cé reux et les sels oér iques . 

L 'obje t du t rava i l de MM. LUMIÈRE est de faire connaî t re les 
p ropr ié tés différentielles de ces deux sor tes de sels : 

1° Avec les sels céreux, la potasse , la soude ou l ' a m m o 
n i a q u e d o n n e n t des préc ip i tés b lancs d 'hydra tes céreux . L'acide 
oxa l ique et les oxalates p r o d u i s e n t u n précipi té d ' abord b l anc , 
caséeux , qu i se change r a p i d e m e n t en poudre cr is ta l l ine lou rde . 
La p l u p a r t des réact ifs o rgan iques essayés , phéno l s , a m i n é s , 
a m i d o p h é n o l s , etc . et l eurs dér ivés , n 'on t r i en d o n n é ; 

2° Avec les sels cé r iques , la potasse , la soude , l ' a m m o n i a q u e , 
d o n n e n t u n précipi té j aune d 'oxyde cé r ique h y d r a t é insoluble 
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dans u n excès de réactif. L'acide oxa l ique p rodu i t u n précipi té 
b r u n sale d 'oxalate cé r ique que la cha leur t rans forme en oxalate 
céreux b lanc . 

SUR LES 

PROCÉDÉS POUR L A PIIOTOGRAPIIIE DES COULEURS 

D 'APRÈS L A MÉTHODE DE M. LIPPMANN 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1893, p . 849.) 

P o u r ob t en i r l ' émuls ion sens ib le , on p r é p a r e les so lu t ions 
su ivan t e s : 

A 
Eau distillée 400 ce. 
Gélatine 20 gr. 

B 
Eau distillée 25 ce. 
Bromure de potassium 2,3gr. 

G 
Eau distillée 25 ce. 
Nitrate d'argent 3 gr. 

On ajoute à la so lu t ion C la moi t ié de la solut ion A, pu i s 
l ' au t re moi t ié de cette de rn i è re est add i t ionnée à B et l 'on mé
lange ces deux so lu t ions gé la t ineuses . On add i t ionne ensui te 
d ' un sens ib i l i sa teur coloré convenab le : cyan ine , violet de mé-
thy le , etc. , p u i s l ' émuls ion est filtrée et couchée su r p l a q u e s . 
Cette opéra t ion doit se faire à la t ou rne t t e , la t empé ra tu re de la 
so lu t ion ne dépassan t pas 40°. 

On fait p r e n d r e la couche en gelée, p u i s les p laques sont im
m e r g é e s dans de l 'alcool p e n d a n t u n t e m p s t rès cour t , t ra i te
m e n t qu i p e r m e t le mou i l l age complet de la surface et enfin on 
lave d a n s u n couran t d 'eau. La couche é tant t rès m i n c e , le lavage 
n e d e m a n d e que fort peu de t emps . 

Les p l aques ayan t été lavées suff isamment sont mises à sécher , 
p u i s a v a n t l 'emploi , t ra i tées p e n d a n t deux m i n u t e s p a r la solu
t ion su ivan te : 
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Eau 200 ce. 
Nitrate d'argent 1 gr-
Acide acétique 1 ce. 

Le révé la teur est cons t i tué de la man iè re s u i v a n t e : 

S o l u t i o n I 
Eau 200 ce. 
Acide pyrogalliqae 1 gr. 

S o l u t i o n I I 
Eau 100 ce. 
Bromure de potassium 10 gr. 

S o l u t i o n I I I 

Ammoniaque caustique D = 0,960 à 18° 

P o u r déve lopper , on p rend : 

Solution I 10 ce. 
Solution II 15 ce. 
Solution III 5 ce. 
Eau 70 ce. 

Le t i t re de l ' a m m o n i a q u e a une impor tance très net te , car des 
va r i a t ions assez faibles dans les p ropor t i ons ci-dessus d i m i n u e n t 
vite l 'éclat des colora t ions . 

A p r è s déve loppement la p laque est lavée, fixée pa r une im
mer s ion de d ix à qu inze secondes dans une solut ion de c y a n u r e 
de po t a s s ium à 5 °/D et enfin séchée. 

S U R L A P R É P A R A T I O N E T L E S P R O P R I É T É S 

D E L ' O X A L A T E D E D I A M I D O P H É N O L E T S O N E M P L O I 

G O M M E D É V E L O P P A T E U R P H O T O G R A P H I Q U E 

En collaboration avec M . SEYEWETZ. 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1893, p. 293.) 

E n p o u r s u i v a n t leurs é tudes s u r les modes d 'obtent ion et les 
p ropr ié tés du d i a m i d o p h é n o l et de ses sels, M M . LUMIÈRE et 
SEYEWETZ sont a r r ivés à p r é p a r e r u n sel à acide o rgan ique , 
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l 'oxalate , qu i joui t de p ropr i é t é s p h o t o g r a p h i q u e s t rès in té res 
san tes . On forme ce sel pa r double décomposi t ion , en faisant 
réag i r l 'une su r l 'autre les so lu t ions aqueuses de c h l o r h y d r a t e 
de d i a m i d o p h é n o l et d 'oxalate de potasse . 

Une des propr ié tés les p lus in té ressan tes que possède ce corps 
est sa solubi l i té dans cer ta ins sels a lcal ins à réac t ion a lca l ine 
faible, c o m m e le su in te et l 'acétate de soude . La solubi l i té de 
l 'oxalate de d i amidophéno l dans le sulfite de soude a u g m e n t e 
avec la t eneur en sulfite, sans que p o u r t a n t il y ait p ropor t ion 
nal i té . 

Cette so lu t ion fonct ionne comme déve loppa teur et d o n n e 
d 'excel lents résu l ta t s . Son énerg ie développat r ice a u g m e n t e 
avec la quan t i t é d 'oxalate dissous j u squ ' à une t eneur de 3 %. De 
pet i tes quant i tés d ' ammon iaque peuven t serv i r d 'accéléra teur . 
Une excellente formule de déve loppement p o u r les i n s t an tanés 
est la su ivan te : 

E a u 1000 CG. 

Oxalate de diamidophénol 5 gr. 
Sulfite de soude anhydre 30 à 40 gr. 

SUR UN PROCÉDÉ PHOTOGRAPHIQUE 

A U X SELS DE COBALT 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1893, p. 370.) 

Revenan t su r les carac tères différentiels des sels cobal teux et 
cobal t iques , MM. LUMIÈRE ont r e m a r q u é que le f e r r i cyanure de 
p o t a s s i u m donne u n précipi té avec les sels cobal teux et r ien 
avec les sels cobal t iques . Le fe r r icyanure cobal teux, a ins i p r o 
dui t , peut ê t re t r ans fo rmé u l t é r i eu remen t , soit en sulfure de 
cobalt p a r les sulfures a lcal ins , soit en oxyde pa r les alcal is , soit 
encore en u n au t re f e r r i cyanure pa r les sels de fer, de n icke l , 
etc. On peut ainsi va r i e r la colorat ion des ép reuves . On ob t i endra 
d 'aut res colora t ions en r e m p l a ç a n t le sulfure alcalin pa r u n sel 
méta l l ique : a ins i , le sulfate de fer d o n n e des ép reuves b leues 
et le sulfate de n ickel des ép reuves r o u g e s . Dans ces cas, il se 
forme d u f e r r i cyanure de fer ou de n icke l . 
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Si l 'on t ra i te l ' épreuve au fe r r i cyanure cobal teux par u n sel 
cé r ique , il se forme u n fe r r icyanure cér ique qui est inso luble et 
qui possède des p ropr ié tés t rès oxydan tes , de sor le q u ' a p r è s le 
t r a i t emen t pa r ces sels cé r iques , on peut faire r éag i r s u r 
l ' épreuve des a m i n é s ou des phéno l s et fo rmer des ma t i è res 
colorantes . Le c h l o r h y d r a t e d 'an i l ine , pa r exemple , donne des 
ép reuves d 'un no i r -ve rdâ t re qui v i r en t au r o u g e p a r l ' a m m o 
n i a q u e ; avec la n a p h t y l a m i n e , les épreuves sont bleu-violacé et 
dev i ennen t v iole t - rouge p a r les alcalis. 

SUR L A RÉDUCTION DES DÉRIVÉS NITRÉS 

AROMATIQUES EN LIQUEUR NEUTRE E T L A FORMATION 

DES HYDROXyLAMINES AROMATIQUES 

En collaboration avec M. SEYEWETZ. 

(Bulletin de la Société Chimique de Paris, 1893.) 

On sait que le fer, le zinc et l 'é tain, employés p o u r la réduc t ion 
des dér ivés n i t r é s , son t u t i l i sés le p l u s géné ra l emen t en l i queu r 
acide ou alcal ine, ou p lus r a r e m e n t en l i queur n e u t r e . 

La réduc t ion en l i q u e u r neu t re p résen te p o u r t a n t le g r a n d 
avantage de p e r m e t t r e d ' isoler imméd ia t emen t le p r o d u i t r édu i t 
des agents r é d u c t e u r s , opéra t ion quelquefois l ongue et c o m p l i 
quée dans les au t r e s modes de réduct ion ; ma i s le p lus souvent en 
l i queur n e u t r e , la t r ans fo rma t ion du dér ivé n i t ré est t rès l ongue 
en m ê m e t e m p s qu ' incomplè te . 

MM. LUMIÈRE et SEYEWETZ ont essayé de r éd u i r e les n i t r o p h é -
nols et les n i t r a m i n e s , en a p p l i q u a n t u n e m é t h o d e préconisée 
r é c e m m e n t pa r DAMBERGER et W O H L p o u r la t r ans fo rmat ion d u 
n i t r o b e n z è n e en p h é n y l h y d r o x y l a m i n e . 

Ils pensa ien t pouvo i r isoler les amido et o x y p h é n y l h y d r o x y -
l amines co r r e spondan te s , m a i s i ls n 'on t p u y p a r v e n i r . Ils ont 
toujours ob tenu le p r o d u i t de réduc t ion totale du dér ivé n i t r é 
(d i amine ou amidophéno l ) à u n état de pu re t é et avec des rende
m e n t s tels que l 'emploi de la poudre de zinc, de l 'eau et du chlo
ru re de ca lc ium, cons t i tue le me i l l eu r de tous les procédés de 
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r éduc t ion p récon isés jusqu ' ic i p o u r la p r épa ra t i on indus t r ie l le 
de cer ta ines d iamines et amidophéno l s , à pa r t i r des dér ivés 
n i t r é s co r r e spondan t s . D'autre pa r t , en essayant d ' app l iquer ce 
procédé de r éduc t ion a u x h o m o l o g u e s du n i t robenzène , ils ont 
ob t enu dans tous les cas l ' hyd roxy l amin e co r r e spondan te 
c o m m e p r o d u i t p r inc ipa l de la réac t ion . 

M M . LUMIÈRE et SEYEWETZ é tud ien t les p ropr ié tés des n o u v e a u x 

corps qu ' i ls ont p répa rés de cette man iè re p a r la r éduc t ion d u 
Paranitrotoluène, de V 0rth07ii.tr otoluène, de l'Orthonitropa-

raxylène, de l'oL-Nitronaphtalène, des Nitrophénols^ des Nitra-
nilines, des dér ivés dlnitrês. 

S U R L E S S E L S A A C I D E S 

O R G A N I Q U E S D U D I A M I D O P H É N O L (ORTHO PARA 1, 2 , 4 ) 

E T D U T R I A M 1 D O P H É N O L [1, 2 , 4 , 6 ) 

E n COLLABORATION AVEC M . SEYEWETZ. 

(Bulletin de la Société de Physique de Paris, 1893.) 

Les sels o r g a n i q u e s de d i amidophéno l et de t r i amidophéno l 
p e u v e n t p r é sen t e r des propr ié tés in té ressan tes au po in t de vue 
p h o t o g r a p h i q u e , M M . LUMIÈRE et SEYEWETZ ont en t r ep r i s l 'é tude 

d 'un cer ta in n o m b r e de ces sels . L 'oxalate de d i amidophéno l 
ava i t déjà pu être ut i l isé pa r eux c o m m e dévoloppateur . 

Le picra te de d iamidophéno l s 'obt ient faci lement en m é l a n 
gean t des so lu t ions aqueuses d 'acide p ic r ique et de ch lo rhyd ra t e 
de d i amidophéno l . Il se forme, après que lques m i n u t e s , de belles 
a igui l les p r i s m a t i q u e s j aunes qui vont peu à peu en a u g m e n t a n t 
jusqu ' à former u n e boui l l ie cr is ta l l ine. Ce picra te est peu soluble 
d a n s l 'eau et assez soluble dans l 'alcool: Il se d issout éga lement 
dans les alcalis et ses so lu t ions p e u v e n t r éd u i r e les sels d ' a rgen t 
m a i s sans p ré sen t e r d ' avan tages pa r t i cu l i e r s . 

Le picra te de t r i amidophéno l est p r é p a r é , soit p a r l 'action de 
l 'acide p ic r ique en solut ion aqueuse sa tu rée à froid su r le sulfite 
de t r i a m idophéno l , soit en faisant réag i r deux so lu t ions aqueuses 
froides de ch lo rhydra t e de t r i amidophéno l et d'acide p ic r ique . 
Ce p icra te ne rédu i t que t rès l en t emen t les sels d ' a rgen t so lub les . 
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SUR LES PROPRIÉTÉS PHOTOGRAPHIQUES 

DES SELS DE VANADIUM 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1894, p. 108.) 

On a déjà s igna lé les p ropr ié tés p h o t o g r a p h i q u e s des vanada t e s 
a lca l ins , ma i s sans approfondir cette ques t ion et sans u t i l i se r 
cette p ropr i é t é p o u r p r o d u i r e des images s tab les . 

Cer ta ins sels de v a n a d i u m possèden t des p ropr i é t é s révéla
t r ices . L o r s q u ' o n r édu i t p a r le zinc la so lu t ion d'acide vana-
d ique dans u n ac ide , l 'acide su l fur ique p a r exemple , la l i q u e u r 
v a n a d i q u e , d ' abord r o u g e , devient b l eue , p u i s ver te , et enfin 
viole t te . Elle a a insi con tenu success ivement du sulfate vanadi 
que (rouge) , h y p o v a n a d i q u e (bleu) et h y p o v a n a d e u x (violet). 
C'est à ce de rn i e r état que la so lu t ion const i tue u n dévelop-
p a t e u r é n e r g i q u e , fonc t ionnant m ê m e si la so lu t ion est t r ès 
acide. 

I n d é p e n d a m m e n t de la possibi l i té d 'u t i l i ser ces composés 
h y p o v a n a d e u x p o u r développer l ' image la ten te , les sels vana -
d iques p résen ten t encore l ' intérêt de pouvo i r d o n n e r des images 
p h o t o g r a p h i q u e s p a r r éduc t ion sous l ' influence de la l u m i è r e . 
P a r m i les sels v a n a d i q u e s , ce sont le ch lo ru re et le t a r t r a t e 
potass ico-vanadiques qui fourn i ssen t les me i l l eu r s r é su l t a t s . 

Mais le p r ix élevé des vanada tes est u n obstacle à l ' emploi 
p r a t i que de ces corps . 

NOTE SUR LA PHOTOGRAPHIE DES COULEURS 

(Académie des Sciences de Lyon, 4 Mars 1894.) 

A p r è s avoir ob tenu les p r e m i è r e s p h o t o g r a p h i e s en couleurs 
à l 'aide de la m é t h o d e spectrale , M. LIPPMANN a r e c o n n u que le 
défaut de sens ib i l i té des sels d ' a rgen t p o u r les rad ia t ions r o u g e s , 
j aunes et ver tes étai t u n obstacle à la r ep roduc t ion d 'objets poly-
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c h r o m e s tels qu ' i ls s'offrent à nos yeux . En ou t re la t r anspa rence 
des couches sens ib les employées dans la p h o t o g r a p h i e usuel le 
laissai t t rop à dési rer p o u r qu ' i l fût poss ible de fixer d 'une façon 
t rès net te ces p h é n o m è n e s d ' in ter férence . 

C'est à la so lu t ion de ces deux difficultés que M M . LUMIÈRE 
se sont a t tachés . 

P o u r ob ten i r r égu l i è r emen t des couches de t r anspa rence 
complè te , ils on t opéré de la m a n i è r e su ivan t e : 

A u n e so lu t ion de gé la t ine à 5»/„ con tenan t 1°/D de b r o m u r e 
de po ta s s ium, on ajoute u n «volume égal d 'une au t r e so lu t ion 
à o ° / 0 d e gélat ine, con t enan t 1 , 5 % de n i t r a t e d ' a rgen t . Le résu l ta t 
de ce m é l a n g e est u n l iqu ide qu i , é t endu su r p laques en couches 
t rès minces , cons t i tue ap rè s l avage et dessicat ion u n e surface 
sens ib le par fa i t ement t r a n s p a r e n t e , et, pa r su i te , p r o p r e à 
l 'obtent ion de pho tog raph i e s in terférent ie l les . 

Quant à l a sens ib i l i sa t ion de la couche aux d i v e r s e s r a d i a t i o n s , 
elle est beaucoup p l u s délicate à ob ten i r . A p r è s de n o m b r e u x 
essais , M M . LUMIÈRE sont p a r v e n u s à la réa l iser pa r la combi 
n a i s o n des effets de d iverses ma t i è r e s colorantes , tel les que le 
violet de mé thy l e et l ' é ry th ros ine . 

S U R U N E N O U V E L L E C L A S S E D E D É V E L O P P A T E U R S 

D E L A S É R I E A R O M A T I Q U E 

En collaboration avec M . SEYBWETZ. 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1894, p. 392.) 

On sai t que la p h é n y l h y d r a z i n e joui t de p ropr ié tés développa-
t r ices , b ien que sa cons t i tu t ion ne pe rmet te pas de prévoi r cette 
p ropr i é t é , qui est due sans doute au g r o u p e m e n t h y d r a z i n i q u e . 

L ' h y d r a z i n e révèle éga l emen t l ' image la tente en s imple 
so lu t ion aqueuse . 

P a r t a n t de ce fait q u e l ' h y d r o x y l a m i n e N H 2 O H , dont la consti
tu t ion a que lque analogie avec celle de l ' hydraz ine , joui t égale
m e n t de p ropr ié tés révé la t r ices , M M . LUMIÈRE et SEYEWETZ ont été 
condu i t s à suppose r que le dér ivé de l ' hyd roxy lamine cor respon-
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dant à la p h é n y l h y d r a z i n e devai t éga lement ê tre u n révé la teur . 
Ce corps n 'es t a u t r e que la p h é n y l h y d r o x y l a m i n e C 6 H 5 N H O H 
et l 'expérience a confirmé les p rév i s ions des a u t e u r s . La solu
t ion a q u e u s e à 1 % de ce corps add i t ionnée de sulfite j u s q u ' à 
une t eneu r de 4 ° / n , possède u n e énerg ie révéla t r ice cons idéra
ble . Mais p o u r ob ten i r u n révé la teur ne d o n n a n t pas de voi le , il 
est bon d 'a jouter du b r o m u r e de p o t a s s i u m , s u i v a n t la formule : 

P h é n y l h y d r o x y l a m i n e 1 gr . 
Sulfite de soude anhydre 3 gr. 
E a u 100 ce . 
B r o m u r e de p o t a s s i u m à 10 °/o 6 ce. 

La p h é n y l h y d r o x y l a m i n e et le p a r a m i d o p h é n o l sont deux corps 
i somères . Il est in t é ressan t de voi r ces deux corps ayan t des 
propr ié tés assez différentes, pu i sque le p r e m i e r est une base 
éne rg ique , t and i s que le de rn i e r est u n e base faible, jou i r tous 
deux du p o u v o i r r évé la teu r , ma i s dans des condi t ions éga l emen t 
différentes. 

Ce qu i m o n t r e tjue le g r o u p e m e n t h y d r o x y l a m i n e prê te d 'une 
façon généra le la fonction révéla t r ice aux composés a r o m a t i q u e s , 
c'est que l ' o r t h o t o l u y l h y d r o x y l a m i n e et la p a r a t o l u y l h y d r o x y -
lamine jou i s sen t de p ropr ié tés révéla t r ices ana logues à celles de 
la p h é n y l h y d r o x y l a m i n e . 

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

(Bulletin de la Sotiété Française Kc Photographie, 1894, p. 585.) 

Dans ce m é m o i r e , MM. LUMIÈRE r é p o n d e n t à u n e objection qui 
leur avait été adressée p a r le D r ANDRESEN, et re lèvent u n e 
e r reu» commise pa r ce dern ie r . 

M. ANDRESEN affirmait la poss ibi l i té de p révo i r l ' énergie d 'un 
déve loppa teur de la série a r o m a t i q u e r en fe rman t p l u s de deux 
g roupes O H o u N H 3 , si l 'on connaî t exac tement les p ropr i é t é s 
révéla t r ices des d ivers d ioxybenzènes , d i a m i n e s et d i a m i d o -
phéno l s i somères , les p lus s imples . 

Il suffit, dit-il, d ' examiner combien de g r o u p e m e n t s différents 
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on peu t cons t i tue r d a n s la formule du corps en j ux t aposan t 
pa r deux les oxhydr i l e s , les amidogènes ou u n oxhydr i l e et u n 
amidogène et d 'ajouter en t re elles les éne rg ies respect ives de 
chaque dér ivé de subs t i tu t ion co r re spondan t à ces g r o u p e m e n t s 
s imples , p o u r avoir l 'énergie développatr ice totale d u d é r i v é p o l y -
subs t i tué . A ins i , le d i amidophéno l développera é n e r g i q u e m e n t , 
avec le sulfite de soude , sans addi t ion d 'alcali , car le p a r a m i -
dophéno l peut déve lopper avec assez d 'énergie , dans de parei l les 
condi t ions ; l ' o r t hoamidophéno l développe t rès fa ib lement et le 
m é t a m i d o p h é n o l ne p rodu i t a u c u n effet. Ces d iverses act ions 
s 'a joutera ient donc p o u r conférer au d i amidophéno l p récédent 
des p ropr i é t é s révéla t r ices éne rg iques en présence du sulfite de 
soude seu l . 

Or, si ces obse rva t ions sont appl icables a u x d i amidophéno l s , 
elles ne le sont pas à toutes les subs t ances révé la t r ices . A ins i , 
l 'acide py roga l l i que peu t être cons idéré c o m m e ren fe rman t deux 
fois deux oxhydr i l e s en posi t ion o r tho , et deux oxhydr i l es en 
posi t ion méta . Or la pyroca téch ine ne développe pas sans alcali, 
et la résorc ine ne développe pas du tout , et p o u r t a n t l 'acide pyro
ga l l ique révèle en so lu t ion acide. 

La loi formulée p a r le D r ANDRESEN. se t rouve a insi en défaut 
pour les Tiioxybenzènes ; elle n 'est donc pas généra le . 

SUR L A SENSIBILITÉ 

A L A LUMIÈRE DE CERTAINS SELS MINÉRAUX 

AU MAXIMUM 

(Congrès des Sociétés Savantes, Avril 1894.) 

MM. LUMIÈRE rev iennen t d a n s ce t ravai l su r l 'act ion de la 
l u m i è r e su r ce r t a ins sels m i n é r a u x au m a x i m u m , tels que les 
sels de m a n g a n è s e , de cé r i um, de cobalt et de v a n a d i u m . Ils ont 
r echerché d ' au t res m é t a u x p e r m e t t a n t d 'u t i l i ser les sels au maxi
m u m en p h o t o g r a p h i e , et ont ob tenu des résu l ta t s in té ressan t s 
avec le cobal t . I ls ont r e m a r q u é que le f e r r i cyanure de potas
s i u m donne u n préc ip i té b l anc avec les sels coba l teux et r i en 
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avec l 'oxalate cobal t ique . Le f e r r i cyanure cobal teux peu t ê t re 
t r ans fo rmé ensu i t e , soit en sulfure de cobalt p a r les su l fures 
a lca l ins , soit en oxyde p a r les alcalis , soit encore en u n au t r e 
f e r r i cyanure p a r les sels de fer, de n icke l , etc. On peu t de la 
sor te va r i e r la colora t ion des ép reuves . 
• Dans cette m é t h o d e , c'est le sel cobal teux qui se colore sous 

l ' influence du réactif différenciatcur , de sorte que l ' épreuve est 
inverse de l 'écran. 

P o u r p r é p a r e r le pap ie r sens ib le , on opère de la m a n i è r e sui 
van t e . On précipi te u n sel cobal teux, sulfate ou ch lo ru re , p a r 
u n e so lu t ion de pe roxyde de s o d i u m en excès. Le précipi té n o i r 
de pe roxyde de cobalt est a b o n d a m m e n t lavé p a r décan ta t ion à 
l 'eau froide, pu i s à l 'eau chaude , et su r filtre. Il est a lors re
cueill i et t ra i té dans l 'obscur i té p a r une so lu t ion froide et sa tu rée 
d 'acide oxal ique . La so lu t ion n 'es t t e rminée q u ' a p r è s que lques 
h e u r e s de d iges t ion ; on la filtre, p u i s on fait flotter à sa surface 
des feuilles de papier recouver tes d 'un encol lage à la géla t ine . 
Séchées à l 'obscur i té , les feuilles de pap ie r sens ib le sont expo
sées à la l umiè re sous u n négatif o rd ina i re ; l ' impress ion n 'exige 
q u ' u n e faible fraction du t e m p s nécessa i re p o u r l 'obtent ion 
d ' épreuves a u x sels d ' a rgen t su r pap ie r a l b u m i n é . Tou te s condi
t ions égales d 'a i l leurs , cette impre s s ion se t r adu i t pa r le chan
g e m e n t de la couleur du pap ie r qui passe du ver t au rose , la lu
miè re r é d u i s a n t le sel cobal t ique ver t à l 'état d 'oxalate cobal teux 
ro se . Lorsque l ' exposi t ion est jugée suffisante, on i m m e r g e 
l ' épreuve s ans lavage dans u n e so lu t ion à 5 °/0 de f e r r i cyanure 
de p o t a s s i u m . 

A p r è s u n lavage abondan t q u i en lève l 'excès de f e r r i cyanure , 
a insi que le sel cobal teux, on a u n e ép reuve rouge peu in tense 
que l 'on t ra i te pa r une so lu t ion faible à 1 ou 2 °/ 0 d 'un sulfure 
a lcal in . L ' image passe r a p i d e m e n t au noi r pa r sui te de la forma
t ion d u sulfure de cobalt. Il ne res te p lus qu ' à laver s o m m a i r e 
m e n t . 
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SUR LES DÉVELOPPATEURS ORGANIQUES 

DE L'IMAGE L A T E N T E PHOTOGRAPHIQUE 

(Congrès des Sociétés Savantes, Avril 1894.) 

Dans ce m é m o i r e , MM. LUMIÈRE r é s u m e n t l eurs r eche rches 
an té r i eu re s su r les déve loppa teurs o rgan iques et a joutent 
p lus i eu r s la i t s n o u v e a u x . 

E n cons idé ran t qu' i l existe , d 'une m a n i è r e généra le , des rela
t ions ent re les p ropr ié tés des corps et l eu r cons t i tu t ion c h i m i q u e , 
ils ont été condui t s à r e c h e r c h e r les pa r t i cu la r i t é s de cons t i tu t ion 
qui carac té r i sen t les r évé l a t eu r s de l ' image la tente p h o t o g r a 
p h i q u e , e t i l s o n t t e n t é d e d é t e r m i n e r les g roupemen t s c h i m i q u e s , 
qu i cons t i tuent ce que l 'on peut appe le r a la fonction dévelop-
pa t r i ce ». 

Or, l eu r s r echerches an té r i eu res leur ont m o n t r é que cette fonc
t ion révéla t r ice exigeai t la p résence de deux OH ou de deux A z H 2 , 
ou encore de u n OH et u n A z I P d a n s u n m ê m e n o y a u a romat i 
que , soit en pos i t ion p a r a ou o r tho . Et la p l u p a r t de ces corps ne 
r édu i sen t le b r o m u r e d ' a rgen t exposé à la l umiè re que si on les 
emplo ie en so lu t ion a lcal ine . Or l ' in t roduc t ion d'alcali dans le 
ba in développateur p résen te l ' i nconvén ien t de déso rgan i se r la 
géla t ine qui ser t de s u b s t r a t u m aux sels d 'a rgent dans les p l aques 
p h o t o g r a p h i q u e s ; il était donc i m p o r t a n t de d é t e r m i n e r auss i les 
cas dans lesquels l ' image la tente pouva i t ê t re révélée dans u n e 
so lu t ion acide. MM. LUMIÈRE ont r e c o n n u que les d iphéno l s , les 
d i amines et les amidophéno l s , qu i n 'ont que deux subs t i t u t i ons 
amidées et hyd roxy lée s dans u n m ê m e n o y a u a r o m a t i q u e , ne 
r empl i s sen t celte condi t ion dans a u c u n cas. 

P a r cont re , les corps a y a n t t ro is subs t i tu t ions OH ou A z H 2 

développent en généra l s ans alcali , tels sont : le d i amidophéno l , 
le t r i amidophéso l , l 'acide py roga l l i que , l ' oxyhydroqu inone , le 
d iamidocréno l . Mais cette r e m a r q u e n 'es t appl icable que si la 
molécule con t ien t en que lque sor te deux fois la fonction déve-
loppa t r ice . 

Que se passe-t-il l o r squ 'on effectue des subs t i tu t ions dans les 
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g r o u p e m e n t s h y d r o x y l e s ou amides ? Les expér iences nom
b r e u s e s faites dans cette voie t e n d e n t à p r o u v e r que le p o u v o i r 
déve loppa teu r cesse, lo r squ ' i l ne reste p l u s dans la molécule 
au m o i n s deux g r o u p e m e n t s intacts h y d r o x y l e s ou a m i d o g è n e s 
en posi t ion p a r a ou o r tho . Ains i , l ' é t hy lhydroqu inone et la 
d i m é t h y l h y d r o q u i n o n e ne développent p a s . 

La fonction développat r ice para î t donc dépendre de la p résence 
des g r o u p e m e n t s su ivan t s , dans le n o y a u benzèn ique : 

^ O R . - A z H 3 / - A z H 2 

\ 0 H \ A z H 2 OH 

Ces doubles g r o u p e m e n t s cons idérés i so lément , i ndépen
d a m m e n t de tout noyau benzèn ique , r ep ré sen t en t des corps qui 
existent , et il était in té ressan t d 'é tudier ces subs tances au po in t 
de vue de leur act ion su r les sels d 'a rgent . 

^ A z H 2 

Les p ropr ié tés développatr ices de l ' h y d r o x y l a m i n e < ^ 

sont t rès ne t t es , et le docteur ANDRESEN a r e m a r q u é que l ' hydra -
^ - A z H 2 

zine de Cur t iu s < ^ ^ développe éga lement l ' image la ten te . 

/ O H 

Quant au d ihydroxy le <T il peu t jouer , su ivan t les con-
\ O H 1 

di t ions de la réac t ion , le rôle de corps o x y d a n t ou d 'éner
gique r éduc teu r . Cette subs tance , cons idérée c o m m e dévelop
pa teur , n 'a pas jusqu ' ic i été suff i samment étudiée p o u r que l 'on 
puisse dédu i re , des expér iences s o m m a i r e s auxque l l e s elle a 
donné l ieu, des conc lus ions bien préc ises . 

Dans la série g rasse , l ' examen des corps les p lus r é d u c t e u r s , 
les a m i n é s et les a ldéhydes , p o u r ne citer que les fonct ions 
réduc t r ices les p lus impor t an t e s , n ' on t d o n n é a u c u n ré su l t a t à 
MM. LUMIÈRE. Ains i , l 'urée , la guan id ine , l ' é thy lèned iamine , 
qui ont deux g r o u p e m e n t s A z H s , ne développent pas l ' image 
la tente . 

L ' ensemble des g roupes OH et A z H a ne cons t i tue donc la 
fonction révéla t r ice que dans la série a r o m a t i q u e . 

Les résu l t a t s des nouvel les recherches do MM. LÙMTÈRE su r 
les déve loppa teurs o rgan iques peuven t se r é s u m e r ainsi : 
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lo P o u r q u ' u n e subs tance de la sér ie a r o m a t i q u e soit u n 
déve loppa teur de l ' image la tente , il faut qu ' i l y ait dans le noyau 
benzèn ique , au m o i n s deux g roupes h y d r o x y l é s ou b ien deux 
g roupes amidogènes , ou b ien encore u n hyd roxy l e et u n a m i -
d o g è n e ; 

2° Cette condi t ion nécessa i re n 'est s û r e m e n t suffisante que 
dans la p a r a s e n e ou dans Por thosér ie . D 'une man iè r e genera le , 
si les subs t i t u t i ons hydroxy lées et amidées son t en pos i t ion 
pa ra , le pouvo i r déve loppa teu r est m a x i m u m , il est m o i n d r e si 
les subs t i t u t i ons sont en s i tua t ion o r tho , e t n u l dans la m é t a s é r i e ; 

3° Quand la molécule résu l te de la s o u d u r e de deux ou de 
p lu s i eu r s n o y a u x b e n z è n i q u e s , ou b ien encore de noyaux benzè-
n i q u e s et d ' au t res n o y a u x , les r e m a r q u e s p récéden tes ne sont 
appl icables que si les g roupes hydroxy lé s et amides exis tent 
d a n s u n m ê m e noyau a r o m a t i q u e . Quelques except ions à cette 
règle sont à no te r dans la série n a p h t a l i q u e ; 

4° Les subs t i t u t ions que l'on peu t faire dans les G H du noyau 
ne pa ra i s sen t pas s u p p r i m e r le pouvo i r déve loppa teur ; 

5° Les subs t i t u t ions que l'on effectue d a n s le g roupe OU 
dé t ru i s en t on généra l les p ropr ié tés révé la t r ices , lo r squ ' i l ne 
res te pas dans la molécule au m o i n s deux de ces g roupes intacts 
en posi t ion or tho ou p a r a ; 

6° Les subs tances qui p ré sen ten t p lus de deux subs t i t u t i ons 
OH ou A z H 3 , à l 'exception des t r i subs t i t ué s s y m é t r i q u e s , et 
d o n t la molécule ne cont ien t pas de g r o u p e m e n t acide GOOH, 
son t suscept ib les de développer en solut ion n e u t r e et m ê m e en 
so lu t ion acide. 

Ces que lques p r inc ipes dé t e rminen t la fonction déve loppa t r ice ; 
ils p e r m e t t e n t de prévoi r u n n o m b r e cons idérab le de dévelop-
p a t e u r s . 
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SUR UN NOUVEAU PROCÉDÉ D'EMBAUMEMENT 

En collaboration avec M . KŒHLEH. 

(Société des Sciences Industrielles, de Lyon, 12 Octobre 1894.) 

Les p ropr ié tés an t i sep t iques t rès r e m a r q u a b l e s de l ' a ldéhyde 
fo rmique p e r m e t t e n t d 'ut i l iser ce corps p o u r l ' e m b a u m e m e n t 
des a n i m a u x . 

E n injectant dans le tube digestif et dans le sys tème vascu-
laire de m a m m i f è r e s u n e cer ta ine quan t i t é d 'a ldéhyde fo rmique , 
on r e m a r q u e que les a n i m a u x peuven t être ensui te desséchés à 
l 'air l ibre tout en conse rvan t leur forme. 

Ce procédé p o u r r a i t être ut i l isé p o u r l ' e m b a u m e m e n t des 
cadavres . 

LA THÉORIE DES PROCÉDÉS PHOTOGRAPHIQUES 

(Revue générale des Sciences pures et appliquées, Juil. 1895.) 

A y a n t eu l 'occasion d ' ana lyser u n ouvrage de M . DE LA BAUME 
PLUVINBL, M M . LUMIÈRE ins i s t en t su r l ' impor tance qu' i l y a à ne 
pas négl iger , dans les t ra i tés d idac t iques , le côté théo r ique des 
p rocédés p h o t o g r a p h i q u e s . En effet, b ien peu de pe r sonnes qui 
emplo ien t à chaque i n s t a n t la p h o t o g r a p h i e connaissen t les lois 
s u r lesquel les elle s ' appuie et il est i m p o r t a n t de les l eu r 
ind iquer . 

SUR L A PHOTOGRAPHIE DES COULEURS NATURELLES 

P A R L A MÉTHODE INDIRECTE 

(Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, 1895, 22 Avril.) 

La mé thode indi rec te de p h o t o g r a p h i e en cou leurs ind iquée 
pa r MM. CROS et Ducos DU HAURON, n 'a pas reçu jusqu ' ic i d 'appli
cat ion v r a i m e n t p r a t i que , à cause de deux difficultés impor -
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t an tes que p résen te cette m é t h o d e : le t i rage des cou leu r s , pu i s 
l 'obtent ion et la superpos i t ion des m o n o c h r o m e s . 

MM. LUMIÈRE se sont a t tachés à l 'é tude de ces deux po in t s . 
P o u r le t i rage des cou leu r s , ils ont fait usage des éc rans recom
m a n d é s jusqu ' i c i , o rangé , ve r t et violet , pu is ils ont p réparé 
t ro i s sér ies de p l aques p h o t o g r a p h i q u e s p r é sen t an t respec t i 
v e m e n t u n m a x i m u m de sens ib i l i té p o u r les r a y o n s que les 
écrans la issa ient passe r . 

Le t i rage et la supe rpos i t ion des m o n o c h r o m e s ont été réal isés 
grâce à l 'emploi d 'un p rocédé p h o t o g r a p h i q u e aux muc i l ages 
b i c h r o m a t e s , s ans t ransfer t , basé su r la r e m a r q u e su ivan te : la 
colle forte soluble à froid et b i ch roma tée , qui ne d o n n e p a s d ' ima
ges p h o t o g r a p h i q u e s avec l eurs demi- te in tes lorsqu 'e l le est em
ployée seule , acquier t cette p ropr ié té lo r squ 'on l ' addi t ionne de 
subs t ances inso lub les dans de cer ta ines cond i t ions . Si l 'on 
ajoute p a r exemple à une so lu t ion de colle forte à 1 0 % , 5 0 / o 

de b i c h r o m a t e d ' a m m o n i a q u e et de 5 à 10 % de b r o m u r e 
d 'a rgent é m u l s i o n n é , et que l'on é tende cette p r épa ra t i on en 
couche mince su r une l ame de ve r re , on ob t ien t une surface sen
sible que l 'on p o u r r a exposer à la l umiè re sous le négatif à re 
p r o d u i r e . Lo r sque l 'exposi t ion est suffisante, on lave la p laque à 
l 'eau chaude et l 'on a a ins i u n e image à peine vis ible formée p a r 
le muc i l age inso lub le , image que l 'on peut colorer avec des tein
t u r e s convenables . On se déba r r a s se ensui te du b r o m u r e d ' a rgen t 
p a r u n d i sso lvant app rop r i é , l 'hyposulfi te pa r exemple . 

Ce procédé p e r m e t d 'ob ten i r des ép reuves po lych romes , en 
u t i l i san t le p r inc ipe de la mé thode de MM. CROS et Ducos DU 
HAURON. P a r l 'emploi de t e in tu re s p lus ou m o i n s concen t rées , ou 
pa r s imple décolora t ion à l 'eau, on peu t var ie r l ' in tensi té re la t ive 
des m o n o c h r o m e s et modif ier au beso in l'effet des t ro is p r e 
mières couches , pa r l ' addi t ion d 'une qua t r i ème , d 'une cin
qu i ème et m ê m e davan tage . Cette m é t h o d e r end en ou t re le 
r epé rage t rès facile. 
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SUR L'ORTHOCIIROMATISME 

(Moniteur de la Photographie, Jui l let 1895, et Congrès 

des Sociétés Savantes, 1895.) 

Lorsqu 'on cons idère les t r a v a u x n o m b r e u x publ iés jusqu ' ic i 
su r l ' o r t hoch roma t i sme , on est s u r p r i s de consta ter que les 
divers a u t e u r s qui se sont occupés de cette ques t ion ne sont pas 
toujours d 'accord su r le m o d e d 'act ion des mat iè res co lorantes 
et su r l'effet sens ib i l i sa t eu r qu 'el les exercent su r les sels 
haloïdes d ' a rgen t . 

On est éga lement s u r p r i s que des t r a v a u x aussi n o m b r e u x 
n 'a ien t po in t condui t jusqu ' ic i à l 'obtent ion de p laques pho to 
g r a p h i q u e s don t la sensibi l i té pour les d iverses cou leurs se rap
proche de celle de no t re œil , p o u r ces m ê m e s rad ia t ions . 

Ces difficultés son t dues sans doute à p lus i eu r s causes , qui 
sont : d ' abord l ' impure té des ma t i è r e s colorantes que l 'on t rouve 
dans le commerce et la présence dans ces ma t i è res colorantes de 
cer ta ins corps ine r tes a joutés pa r le fabr ican t ; ensui te la com
posi t ion c h i m i q u e des é m u l s i o n s sens ib les et l 'état mo lécu 
laire du sel d 'a rgent , et enfin la présence dans les émul s ions de 
sels d ivers , et p r i n c i p a l e m e n t de corps exerçant u n e act ion dis
solvante s u r les ha lo ïdes d 'argent , c o m m e le b r o m u r e de po t a s 
s ium. 

Aussi le pouvo i r sens ib i l i sa teur d 'une mat iè re colorante est 
lié non seu lemen t à sa n a t u r e , m a i s encore aux condi t ions d a n s 
lesquel les on l 'emploie . Il était donc nécessa i re de r e p r e n d r e 
l 'étude de l ' o r t h o c h r o m a t i s m e en t enan t compte de ces données . 

En opéran t s u r u n mil l ie r de mat i è res co lorantes , MM. LUMIÈRE 
ont r e m a r q u é d ' abord q u ' u n t rès pet i t n o m b r e de mat iè res colo
ran tes a u g m e n t a i e n t la sensibi l i té des sels d ' a rgen t p o u r cer
taines cou leu r s . Cet effet sens ib i l i sa teur se manifeste parfois à 
des doses excess ivement faibles : ainsi-les sels d 'hexaé thy lpara -
rosan i l ine exercent l eu r action en solu t ions au 5^000' • 

L'effet sens ib i l i sa teur ne c o r r e s p o n d p a s e x a c t e m e n t a u s p e c t r e 
d 'absorpt ion de la t e in tu re . L ' é ry th ros ine J pa r exemple , a un 
spectre d 'absorp t ion qui p ré sen te une bande d 'absorp t ion dans 
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le ver t , et cette subs tance sensibi l i se le b r o m u r e d ' a rgen t , p o u r 
le j aune et le c o m m e n c e m e n t du ver t . L'effet sens ib i l i sa teur se 
r app roche davan tage du spectre d ' absorp t ion de la combina i 
son a r g e n t i q u e du colorant , s ans qu ' i l y ait c ependan t coïnci 
dence complè te . 

On peu t exp l iquer cette différence en r e m a r q u a n t que la tein
t u r e agit aussi c o m m e éc ran . Cet effet p h y s i q u e est inve r se de 
l ' influence sens ib i l i sa t r ice locale qui pa ra î t liée à u n e réact ion 
c h i m i q u e , à une combina i son de la ma t i è re co loran te avec les 
sels d ' a rgen t . Su ivan t la concen t ra t ion des t e in tu re s , on conçoit 
que ces doux act ions inverses peuven t avo i r u n r é su l t a t fort 
var iab le . IL est donc impor t an t de n ' emp loye r que des sens ib i l i 
s a t eu r s qui ag i ssen t à très faibles doses . 

MM. LUMIÈRE ont pensé en ou t re pouvo i r t rouver d a n s les cou
leurs d 'an i l ine qui ne sont pas dans le commerce des subs tances 
sens ib i l i sa t r ices , et ils ont r econnu que des classes en t iè res de 
co lo ran t s posséda ien t les p ropr i é t é s les p lus r e m a r q u a b l e s . Tels 
sont , p a r exemple , les sels de succ iné ïnes , benzé ïnes , t a r t r é ï n e s , 
c i t ré ïnes , oxalé ïnes , ch lorées , b r o m é e s ou iodées, p r o v e n a n t de 
la condensa t ion d 'acides ou d ' a n h y d r i d e s o r g a n i q u e s avec la 
r é so rc ine . La condensa t ion des m ê m e s corps avec le m é t a m i d o -
phéno l et les h o m o l o g u e s des subs tances d ihydroxy lées et ami-
dohydroxy lées a y a n t leur subs t i tu t ion en pos i t ion mé ta , donne 
des r é su l t a t s ana logues . 

Opéran t ensu i te avec des ma t i è res colorantes auss i p u r e s que 
poss ib le , et avec des émuls ions bien débar rassées de sels so lubles , 
MM. LUMIÈRE ont r eche rché les r e la t ions qui p e u v e n t exis ter 
en t re la compos i t ion c h i m i q u e des sens ib i l i sa teu r s et leurs p r o 
pr ié tés sens ib i l i sa t r ices . I ls ont tenté de d é t e r m i n e r les g roupe 
m e n t s c h i m i q u e s qui carac té r i sen t les sens ib i l i sa teurs de façon 
ci pouvo i r p r é v o i r l a p r o p r i é t é sens ib i l i sa t r i ce . Mais ces re la t ions 
n 'on t pas encore p u être dé t e rminées pa r eux . 

En u t i l i san t les r e m a r q u e s p récéden tes , il est facile d ' a r r ive r 
à d o n n e r à une émul s ion dé te rminée u n e sens ib i l i té p o u r les 
d iverses r ég ions spect ra les comparab le à celle de no t r e œil p o u r 
les m ê m e s r ad ia t ions . A cet effet, on p h o t o g r a p h i e d ' abord un 
spectre avec cette é m u l s i o n , et on dé t e rmine les r ég ions p o u r 
lesquel les il y a lieu d ' a u g m e n t e r la sens ib i l i té . On recherche 
ensui te , pa rmi les colorants actifs à dose t rès m i n i m e , ceux dont 
les sels d 'a rgent p r é s e n t e n t une b a n d e d ' absorp t ion dans ces 
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diverses r ég ions . A l 'aide d'essais spect rographiqu.es méthodi 
ques , on a r r ive p r o m p t e m e n t à d é t e r m i n e r les te in tures à u t i l i 
ser et les p ropo r t i ons re la t ives de chacune d'elles. 

On réal ise a ins i assez facilement ce qu 'on peu t appeler le pan-
c h r o m a t i s m e . Les résu l t a t s que l'on obt ient sont t rès approchés , 
mais cependan t les p répa ra t i ons p a n c h r o m a t i q u e s p r é sen t en t 
tou jours u n po in t faible : elles sont t rop peu sens ib les au v e r t -
bleu du spec t re . Cette imperfect ion peut ê tre corr igée faci lement 
en in t e rposan t su r le trajet des r a y o n s l u m i n e u x p e n d a n t l'ex
posi t ion, u n écran verdâ t re convenab lemen t chois i . 

SUR L A PHOTOGRAPHIE DES COULEURS 

P A R L A MÉTHODE INDIRECTE 

R e v e n a n t s u r la ques t ion de la p h o t o g r a p h i e indi rec te des 
cou leu r s , MM. LUMIÈRE r é p o n d e n t à u n reproche qui a été fait à 
cette mé thode . On a p r é t e n d u qu ' i l étai t imposs ib le , avec t ro i s 
cou leurs , d 'ob ten i r u n e image spectra le offrant la pu re t é des 
cou leurs que l'on devra i t r encon t r e r dans une r ep résen ta t ion 
r i g o u r e u s e m e n t fidèle. Si cela est v ra i au point de vue t h é o 
r ique , on arr ive, cependan t p r a t i q u e m e n t à des effets t rès 
approchés . 

On peu t ob ten i r d 'excellentes ép reuves , à l 'aide de t rois mono
g r a m m e s , mais il est beaucoup p lus c o m m o d e d ' employer u n e 
qua t r i ème ép reuve . 

Il est incontes tab le qu 'on peu t cons idérer c o m m e réso lue 
complè t emen t la p r e m i è r e difficulté de la mé thode ind i rec te . 
Le t r iage des cou leur s est a s su ré si l 'on fait u sage d 'écrans con
venab le s et de p l aques p h o t o g r a p h i q u e s don t la sens ib i l i té p o u r 
les r a d i a t i o n s qui t r ave r sen t l 'écran, et p o u r ces rad ia t ions seu 
lement , a été exaltée au p lus h a u t degré . 

Mais m a l h e u r e u s e m e n t , si l ' analyse des cou leur s est réa l i sée , 
la syn thèse n 'es t pas aussi avancée car l 'on m a n q u e de po in t s de 
repère p o u r appréc ie r les différents é léments d 'ob ten t ion des 
m o n o c h r o m e s . Tel est l ' inconvénient actuel le p lus g rave de ce 
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procédé qu i est loin d 'avoir l 'é légance de la m é t h o d e in te r -
férentiel le , ma i s qui ne mér i t e pas les cr i t iques qu 'on lui 
adresse . 

MM. LUMIÈRE che rchen t ac tue l lement à r é soud re cette de rn iè re 
difficulté. 

SUR LE CINÉMATOGRAPHE 

Cette note est des t inée à faire connaî t re le p r inc ipe su r lequel 
M M . LUMIÈRE se son t a p p u y é s p o u r cons t ru i r e l eu r Cinémato
g r a p h e . 

Rappe lan t les recherches de M M . JANSSEN, MAREY, ANSCHÜTZ, 

SÉBERT, etc. , M M . LUMIÈRE font r e m a r q u e r que tous ces a u t e u r s se 
sont géné ra l emen t a t tachés à p r o d u i r e des séries d 'un n o m b r e 
d 'épreuves r e l a t ivemen t res t re in t , ces épreuves cons t i tuan t une 
analyse , une décompos i t ion du m o u v e m e n t , et devan t être étu
diées i so lément ou comparées les unes aux au t res . On s 'é tai t for t 
peu préoccupé jusqu ' i c i de la r econs t i tu t ion , de la syn thèse de ce 
m ê m e m o u v e m e n t , les ten ta t ives faites dans ce sens pa r quel
ques -uns des e x p é r i m e n t a t e u r s cités p lus h a u t cons i s tan t seu le 
m e n t dans la r ecompos i t ion de 25 à 30 ép reuves . 

Dans le Kinétoscope cons t ru i t pa r EDISON, cette syn thèse se 
t rouve réa l isée , s eu l emen t les scènes n e p e u v e n t être suivies que 
pa r une seule p e r s o n n e , et en out re , le m o d e de fonc t ionnement 
de l 'apparei l ne pe rme t de sa is i r que des scènes qui se déroulen t 
su r u n e faible p rofondeur devant u n fond, u n objectif t rès l umi 
n e u x pa ra i s san t nécessa i re p o u r a t te indre la rap id i té d 'expo
si t ion que doit r éc l amer cet appare i l . 

L ' appa re i l i nven té pa r M M . LUMIÈRE ne présen te pas les incon
vénien ts i nd iqués p lus h a u t . Il p e r m e t de p ré sen t e r à toute une 
assemblée , en les pro je tan t su r u n écran , des scènes an imées 
d u r a n t p rès d 'une m i n u t e . Avec cet appare i l , l a p r o f o n d e u r sous 
laquelle on peu t sais i r les objets en m o u v e m e n t n 'es t pas 
l imitée : c'est a insi que l 'on a r r ive à r ep ré sen te r le m o u v e m e n t 
des r u e s , des places p u b l i q u e s , avec u n e vér i té v r a i m e n t sa i s i s 
san te . 

Le mécan i sme est s imple et il p e r m e t aussi b ien d 'obteni r des 
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images néga t ives que d ' i m p r i m e r les posi t ives , et de les p ro
jeter su r u n éeran . Les images successives sont r ep rodu i t e s su r 
un r u b a n pel l iculai re sensible à la lumiè re , de 15 mè t r e s de lon
g u e u r au p l u s . Ce r u b a n est perforé su r ses bo rds de t rous équi -
dis tants qui se rven t à l ' en t ra înement de la pel l icule . Un dispo
sitif basé su r une p ropr i é t é des excen t r iques t r i angu la i r e s , 
dé t e rmine le m o u v e m e n t al ternat if d 'une pièce qui por te , per
pend icu la i r emen t à son p lan , des doigts méta l l iques . Ces doigts , 
à l 'aide de mobi les convenab les , v i e n n e n t s 'enfoncer au s o m m e t 
de leur course , dans les t rous de la pel l icule et e n t r a î n e n t cette 
de rn iè re en p r o d u i s a n t u n dép lacement vertical de deux centi
mè t res p o u r chaque ép reuve . Ar r ivés au bas de l eu r course , ils 
a b a n d o n n e n t la pel l icule et r e m o n t e n t l i b r emen t p o u r sais i r les 
t rous su ivan t s . La pell icule est a t taquée et a b a n d o n n é e lors
qu'elle est en t i è r emen t au repos : c'est grâce à la réa l i sa t ion de 
cette condi t ion que l 'on peu t obteni r l 'équidis tance r i g o u r e u s e 
des épreuves , équ id i s tanec qui est ind i spensab le à la fixité des 
images . 

Le t e m p s nécessa i re au dép lacement n 'est que le t ie rs du 
t emps total : la b a n d e pel l icula i re res te donc immob i l e pendan t 
les 2/3 d u t e m p s , aus s i b i en p o u r l 'obtent ion des négat i fs que 
pour la project ion des images . Il suffit a lors d'avoir 15 épreuves 
par seconde p o u r que l 'œil puisse avoir une impre s s ion con
t inue, le t e m p s p e n d a n t lequel chaque épreuve peu t ê t re vue 
immobi le est donc d ' env i ron l /25 s de seconde. 

E n m ê m e t emps que la pel l icule est déplacée, u n d i sque obtu
r a t eu r percé d 'une fenêtre et an imé d 'un m o u v e m e n t de rotat ion 
sol idaire du m o u v e m e n t de l ' excent r ique , est réglé dé te l le sor te 
que la fenêtre d é m a s q u e l'objectif au m o m e n t où la pel l icule est 
au r epos . 

La g r a n d e s impl ic i té du C inématographe de MM. LUMIÈRE et la 
facilité des m a n i p u l a t i o n s que compor te son fonc t ionnement , 
font espérer que l a c h r o n o p h o t o g r a p h i o , qui jusqu ' ic i é tai t le privi
lège de que lques ra res expé r imen ta t eu r s , p o u r r a b ien tô t pas se r 
dans le d o m a i n e de la p ra t ique et ê t re mise à la por tée de tous. 
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SUR L'ORTHOCHROMATISME 

(Congrès des Sociétés Savantes, Paris 1895.) 

Les mei l l eures p laques o r t h o c h r o m a t i q u e s fabr iquées pa r 
MM. LUMIÈRE ont été ob tenues en ajoutant à l ' émuls ion ex t r a 
rap ide le m é l a n g e su ivan t : 

Succiné ine diiodée du m é t a m i d o p h é n o l ; 
d i r a m a t e de l ' hexaé thy lpa ra rosan i l ine ; 
Sel po t a s s ique de la ph ta lé ïne té t ra iodée de la résorc ine , et 

enfin sel de soude de la t é t rabromoté t rach lorof luorescé ïne . 

Ce m é l a n g e doit être ajouté à l ' émuls ion p e n d a n t sa prépa
ra t ion . La sens ib i l i sa t ion au ba in ne d o n n e p l u s les m ê m e s 
résu l t a t s . Avec d 'au t res e m u l s i o n s , ces subs t ances ne convien
nen t p lus . 

L 'emploi de ces p laques p a n c h r o m a t i q u e s a p e r m i s d 'ob ten i r 
que lques amél io ra t ions dans la p h o t o g r a p h i e des cou leurs , pa r 
la mé thode indi rec te de MM. GROS et Ducos DU HAURON. 

ARGENTURE DES GLACES A FROID 

(Bulletin de la Société Française de Physique, 1895.) 

E n é tud ian t les p ropr i é t é s de l ' a ldéhyde fo rmique , MM. L U 
MIÈRE ont r e m a r q u é que cette subs tance d o n n e faci lement , 
avec les so lu t ions ammoniaca les de n i t r a t e d 'a rgent , des m i r o i r s 
a d h é r e n t s suscept ib les d 'un pol issage facile. Si l 'on opère con
venab l emen t , la p lus g r a n d e par t ie de l ' a rgent c o n t e n u d a n s les 
l i queu r s a rgen t iques se dépose su r les glaces, ce qui évite les 
r é s idus et d i m i n u e le p r i x de rev ien t . 

Voici le procédé le p l u s c o m m o d e p o u r opérer . On p r e n d 
100 ce. p a r exemple d 'une so lu t ion de n i t r a t e d ' a rgen t à 10 % à 
laquel le on ajoute gout te à gout te u n e quan t i t é d ' a m m o n i a q u e 
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jus te suffisante p o u r d i s soudre le précipi té formé tou t d 'abord . 
On doit se ga rde r d 'avoi r u n excès d ' a m m o n i a q u e qui n u i r a i t à 
la format ion du dépôt . On complète ensu i te le vo lume à u n l i t re 
pa r addi t ion d'eau disti l lée et l 'on obt ient a ins i une p remiè re 
so lu t ion A . 

D 'aut re par t , on di lue à l 'aide d'eau disti l lée la solut ion à 40 °/„ 
de fo rma ldéhyde du commerce , de façon à ob ten i r u n e d i s so 
lu t ion à 1° B. Cette d isso lu t ion se conserve assez l o n g t e m p s en 
ra i son de son degré de d i lu t ion . 

On a pr is la p récau t ion de ne t toyer pa r fa i t ement la surface à 
r ecouvr i r , en la frottant avec une peau de chamois i m p r é g n é e 
de rouge ang la i s et p o u r opérer on p r e n d : 

Solution A 2 volumes. 
— B. 2 -

que l 'on m é l a n g e r a p i d e m e n t d 'une façon complète , pu is on 
verse ce m é l a n g e sur la glace à a rgen t e r s ans t emps d 'ar rê t , en 
la r e couv ran t d 'un seul coup . 

Au bou t de 5 à 10 m i n u t e s ; à la t e m p é r a t u r e de 15 à 19 degrés , 
tout l ' a rgent de la so lu t ion s'est déposé su r le ve r r e , en une 
couche b r i l l an t e qu 'on lave sous u n jet d 'eau. On laisse sécher , 
et il ne reste p lus qu 'à v e r n i r si l 'on ut i l i se c o m m e surface 
réf léchissante celle qui est en contact avec le ve r re , ou à pol i r 
avec les p r écau t ions nécessa i res si l 'on fait usage de la couche 
e l le-même, a insi que cela a lieu dans cer ta ins i n s t r u m e n t s 
a s t r o n o m i q u e s . 

L E S S U C C É D A N É S D E S A L C A L I S 

D A N S L E S D É V E L O P P A T E U R S A L C A L I N S 

E n c o l l a b o r a t i o n a v e n M . SEYEWETZ. 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1895.) 

Les alcalis caus t iques ou ca rbona tes qu 'on a toujours u t i l i sés 
ju squ ' a lo r s dans les déve loppa teurs , ont. le double inconvén ien t 
de d i s soudre la peau des doig ts , ce qui r e n d difficile la m a n i p u 
la t ion des cl ichés p e n d a n t le déve loppement et de déso rgan i se r 
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la géla t ine . M M . LUMIÈRE et SEYEWETZ ont r echerché s'il ne sera i t 

pas poss ible de subs t i t ue r aux alcalis caus t iques et ca rbona tes , 
dans les révé la teurs a lca l ins , des subs tances à réact ion alcal ine. 

A p r è s avoir rejeté u n cer ta in n o m b r e de subs t ances , ils ont 
consta té que les sels alcal ins d 'acides t r i ba s iques , tels que 
les acides p h o s p h o r i q u e et a r s én ique , donna ien t d 'excel
lents r ésu l t a t s , ma i s les phospha t e s seuls ont été de l eu r pa r t 
l 'objet d 'une é tude approfondie , les a rsén ia tes é tant à rejeter 
a priori au po in t de vue p r a t i q u e à cause de leurs p ropr ié tés 
t ox iques . 

Les essais ont por té su r les déve loppateurs su ivan t s : acide 
pyroga l l ique ; h y d r o q u i n o n e ; iconogène ; p a r a m i d o p h é n o l ; 
mé to l ; g lyc ine . 

Les au t eu r s ont ut i l i sé , c o m p a r a t i v e m e n t aux carbona tes alca
l ins et m ê m e aux alcalis caus t iques , p o u r la p répa ra t i on de 
ces r évé la teu r s , le p h o s p h a t e de soude t r ibas ique cr is tal l isé 
P 0 4 N a 3 + 1 2 H 2 0 , don t 1 3 3 g r a m m e s co r r e sponden t théor i 
q u e m e n t à 1 0 0 g r a m m e s de ca rbona te de soude cr is ta l l isé 
N a S C 0 3 + 1 0 H a O . 

Voici le r é s u m é des résu l t a t s qu ' i l s ont ob t enus : 

ACIDE PYROGALLIQUE. — Le phospha te t r i ba s ique de soude peut 

être a v a n t a g e u s e m e n t subs t i tué au carbonate de soude . L 'énergie 
d u déve loppa teur croî t r a p i d e m e n t avec la t eneu r en p h o s p h a t e 
et l en temen t avec celle en ca rbona te . 

HYDROQUINONE. — Avec u n e quan t i t é de ca rbona te de soude 
double de la quan t i t é n o r m a l e , on obt ient u n e i m a ge à peine 
auss i v igou reuse qu 'avec u n e quan t i t é six fois m o i n s g r a n d e de 
p h o s p h a t e ; p o u r le décol lement de la gé la t ine , les résu l t a t s 
sont les m ê m e s que p o u r le déve loppement à l 'acide p y r o g a l 
l ique . 

ICONOGÈNE. — Le p h o s p h a t e de soude employé d a n s les déve
loppa t eu r s à l ' i conogène ne donne pas des résu l ta t s aussi 
b r i l l an t s qu 'avec l ' hyd roqu inone , ma i s n é a n m o i n s l 'énergie est 
n o t a b l e m e n t p lus g r ande qu 'avec le ca rbona te de soude . 

MÉTOL. — Le p h o s p h a t e de soude est u n peu p lus éne rg ique 
que le ca rbona te de potasse p o u r des quan t i t é s équ imolécu la i r e s 
de ces subs tances . 
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GLYCINE. — Le p h o s p h a t e de soude agi t s u r le déve loppa teur 
à la glycine avec p r e s q u e a u t a n t d 'énerg ie que s u r celui à 
l ' hyd roqu inone . 

PARAMUJOPHÉNOL. — La subs t i tu t ion du phospha t e t r i ba s ique 
à la l i th ine caus t ique ne para î t pas p ré sen t e r de réels avan tages . 

On peu t t i r e r de ces expér iences les conc lus ions su ivan t e s : 
Dans tous les déve loppa teurs a lca l ins , à l 'exception du déve

loppa teu r au p a r a m i d o p h é n o l , on a avantage à r emp lace r les 
alcalis caus t iques ou carbonates pa r le p h o s p h a t e t r i ba s ique de 
de soude . Déjà avec u n e dose de p h o s p h a t e co r r e spondan te à 
celle du carbona te de soude , c'est-à-dire 133 g r a m m e s de phos 
pha te t r i bas ique de soude p o u r 100 g r a m m e s de ca rbona te de 
soude cr is tal l isé , on a dans tous les cas des cl ichés p lus in tenses 
qu 'avec le carbona te et a fortiori, si l 'on force la dose de p h o s 
pha te , ce que l 'on peu t faire sans r i s q u e r ' d e c o m p r o m e t t r e la 
solidité de la couche de géla t ine . 

Il n ' en est pas de m ê m e dans les cas de l 'emploi des alcalis 
l ibres ou ca rbona tes . 

L'action du p h o s p h a t e de soude est pa r t i cu l i è r emen t in téres
sante dans le déve loppemen t à l ' h y d r o q u i n o n e et à la glycine, 
où il d o n n e des résul ta ts comparab le s , au poin t de vue de 
l 'énergie développat r ice , à ceux que p r o d u i s e n t les alcalis caus
t iques , s ans en avoir les i n c o n v é n i e n t s . 

E n r é s u m é , les avan tages que possèden t les p h o s p h a t e s t r iba-
s iques alcal ins s u r les alcalis caus t iques et carbonates font p ré 
voi r que dans u n aven i r p rocha in il r emplace ron t to ta lement 
ces corps dans la compos i t ion des révé la teurs o rgan iques . 

S U R L ' E M P L O I 

DES ALCALIS E T DES CORPS A RÉACTION ALCALINE 

DANS LE DÉVELTOPPEMENT AU DIAMIDOPHÉNOL 

En collaboration avec M. SKTEWETZ. 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1895.) 

Les a u t e u r s se sont p roposé dans ce t r ava i l de r eche rche r : 
1° Si les qual i tés développatr ices qu ' acqu ie r t la so lu t ion 

aqueuse de c h l o r h y d r a t e de d i amidophéno l pa r s imple addi t ion 
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de sulfite n e u t r e de soude , sont b ien dues , c o m m e on l'a supposé 
jusqu ' i c i , à la réac t ion a lcal ine que possède ce corps a u x réactifs 
colorés , b i en qu ' i l soit c h i m i q u e m e n t n e u t r e , et si dans ce cas 
il n e serai t pas poss ib le de subs t i t ue r a v a n t a g e u s e m e n t au sul
fite de soude u n au t re corps à réact ion alcal ine et possédan t éga
l emen t des p ropr i é t é s réduc t r ices ; 

2° D 'examine r si l 'on ne p o u r r a i t pas , en a joutant à la solut ion 
de c h l o r h y d r a t e de d i amidophéno l dans l 'eau add i t ionnée de 
sulfite ou d a n s l 'eau seule , un corps à réa t ion p lus alcal ine que 
le sulfite de soude , a u g m e n t e r l 'énergie révéla t r ice sans p rovo
q u e r la fo rmat ion de voile, comme cela a l ieu dans le cas d'addi
t ion d'alcali caus t ique ou de ca rbona te alcal in . 

M M . LUMIÈRE et SEYEWETZ ont por té leur r eche rches su r u n 
g r a n d n o m b r e de subs t ances alcal ines qu ' i l s on t subs t i tuées au 
su in te de soude et ils ont r e c o n n u : 

1" Que les qual i tés développat r ices qu ' acqu ie r t la solut ion 
aqueuse de c h l o r h y d r a t e de d i amidophéno l p a r addi t ion de sul
fite de soude est b ien due à la réac t ion alcal ine de ce corps , 
m a i s aucune subs tance douée de p ropr ié tés a lcal ines aussi 
faibles ou m ê m e p lus m a r q u é e s que le sulfite de soude ne peu t 
lui être subs t i tuée avec a v a n t a g e ; 

2° Que l ' addi t ion d 'un carbona te alcal in ou d 'un corps à réac
t ion for tement alcal ine, m ê m e p o u v a n t jouer le rôle d'alcali 
c a u s t i q u e , c o m m e le p h o s p h a t e t r i b a s i q u e de soude d a n s le 
déve loppa teur n o r m a l au d iamidophéno l et au sulfite de soude, 
n ' a u g m e n t e d a n s a u c u n cas l ' énergie du déve loppa teur , ma i s 
s eu lemen t sa r ap id i t é . Il pa ra î t donc résu l te r de ce fait que le 
déve loppa teur au d i a m i d o p h é n o l et au sulfite de soude possède 
u n e éne rg ie développat r ice m a x i m a qu ' i l n ' a pas été poss ib le de 
dépasser . 
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L A PHOTOGRAPHIE DES COULEURS E T SES MÉTHODES 

ET R É S U L T A T S 

(Revue générale des Sciences pures et appliquées, 15 D é c e m b r e 1895.) 

Ce t rava i l r é s u m e l 'état ac tuel de la p h o t o g r a p h i e des cou
l eu r s . M M . LUMIÈRE e x a m i n e n t les avan tages et les i n c o n v é n i e n t s 
des différentes m é t h o d e s qui p e u v e n t être et qu i ont été p r o 
posées p o u r r é soudre ce difficile p r o b l è m e . 

I . — MÉTHODE DE LA DESTRUCTION DES COULEURS 

Ce procédé v ien t d 'être i nd iqué pa r M . VALLOT. Il consis te à 
exposer à la l umiè re , sous u n cliché coloré, u n e feuille de 
pap ie r endui te d 'un m é l a n g e de cou leur s rouge , j a u n e et b l e u e 
auss i fugaces que poss ib le . 

E n e m p l o y a n t c o m m e ma t i è re co lorante la cyan ine , le r o u g e 
de qu ino l é ine , et le c u r c u m a , M M . LUMIÈRE ont p u a r r i v e r à u n e 
sens ib i l i té p l u s g r a n d e que celle du mé lange ind iqué p a r 
M . VALLOT (bleu Vic tor ia , p o u r p r e d 'an i l ine , c u r c u m a ) , m a i s 
a lors les ép reuves , qu ' i l n 'é ta i t pas poss ib le de fixer, s ' a l t é ra ien t 
beaucoup p l u s r a p i d e m e n t . 

On n ' en t r evo i t pas ac tue l lement , avec les subs t ances que la 
ch imie me t à n o t r e d isposi t ion, la possibi l i té d 'u t i l i ser u n e tel le 
m é t h o d e . E n effet, l ' impress ion est t rès lente ; de p l u s il est 
e x t r ê m e m e n t difficile de t r o u v e r des cou leurs é l émen ta i r e s con
venab les et douées de sensibi l i té concordan te ; enfin, les i m a g e s 
ne peuven t ê tre fixées. M M . LUMIÈRE ont b ien réal isé u n c o m m e n 
cemen t de fixage, avec cer ta ines cou leu r s , en t r a i t an t l ' image 
colorée p a r des sels app rop r i é s , qui fo rment des c o m b i n a i s o n s 
p l u s s tables que les ma t i è r e s co loran tes e l les-mêmes ; ma i s ce 
fixage est incomple t et a encore l ' inconvénien t de modifier les 
cou leurs de l ' image . 

I L — MÉTHODE INTEREÉRENTIELLE DE M . LIPPMANN 

Cette mé thode présen te p l u s i e u r s inconvén ien t s p l u s ou m o i n s 
sé r i eux . Les images in ter férent ie l les sont m i ro i t an t e s c o m m e 
les anciens dague r r éo types . Chaque opéra t ion ne d o n n e q u ' u n e 
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seule épreuve et p o u r avoir d ' au t res exempla i res , il faut recom
mence r la sér ie des opé ra t ions . On n ' en t revo i t pas le m o y e n , 
p o u r l ' ins tan t du m o i n s , de p r o d u i r e s u r papie r des ép reuves 
faciles à vo i r , s ans r e c o u r i r à la project ion. Les couleurs chan
gen t avec l ' incidence sous laquel le la p h o t o g r a p h i e est exa
minée . Enfin la m é t h o d e exige l 'emploi de p l aques pho togra 
p h i q u e s sans g r a i n a p p r é c i a b l e : or jusqu ' i c i il n 'a pas été 
poss ible d 'ob ten i r des p r épa ra t i ons r e m p l i s s a n t cette condi t ion , 
tou t en p résen tan t u n e g r ande sens ib i l i té . La sens ib i l i té des 
p l aques p h o t o g r a p h i q u e s est liée à l 'état molécula i re sous 
lequel se p ré sen t en t les sels ha lo ïdes d ' a rgen t , et l 'on a r e m a r 
qué que tou tes les fois que cette sensibi l i té est augmen tée , les 
d i m e n s i o n s des pa r t i cu les de sel d ' a rgen t a u g m e n t e n t auss i . 

En se p laçan t dans les mei l l eures condi t ions poss ib les d'éclai
rage , en .ut i l isant des objectifs fonct ionnant à f/3 et m ê m e f/2,7, 
l imi te b ien difficile à dépasser , il n ' a pas été p e r m i s , m a l g r é les 
n o m b r e u s e s ten ta t ives faites jusqu ' ic i , d 'aba isser le t e m p s 
d 'exposi t ion au-dessous d 'une m i n u t e . 

Une difficulté p l u s g r a n d e encore t ient à l ' imposs ib i l i té dans 
laquel le on se t rouve d 'ob ten i r ac tue l lement des p répa ra t i ons par
fa i tement o r t h o c h r o m a t i q u e s . Un de rn ie r i nconvén ien t de la mé
thode est que les r é su l t a t s qu 'el le fourni t ne sont p a s cons tan t s . E n 
opéran t avec des poids de subs t ances auss i égaux que p e u v e n t 
les d o n n e r les ba lances et les i n s t r u m e n t s de m e s u r e les p l u s 
per fec t ionnés , en s épa ran t les opéra t ions success ives pa r les 
m ô m e s in te rva l les de t emps , en se p laçan t dans des cond i t ions 
auss i i den t iques que poss ib le de t e m p é r a t u r e , de degré h y g r o 
m é t r i q u e , de mi l i eu , etc., on ne peu t p r o d u i r e les m ê m e s résu l 
ta ts avec cons tance . 

La m é t h o d e interférent ie l le est donc fort délicate, cer ta ins 
é l éments de va r ia t ion , qui échappen t , c o m p r o m e t t e n t à chaque 
i n s t a n t les r é su l t a t s ou les modifient p lus ou m o i n s profondé
m e n t . 

I I I . — MÉTHODE INDIRECTE 

Dans la m é t h o d e ind i rec te , les procédés dér ivent du p r inc ipe 
énoncé il y a p lus de 2 5 ans p a r GROS et Duuos DU HAURON. Ils 
peuven t donc être classés en deux catégories : 

i° Ceux qui u t i l i sent un seul négatif ; 
2° Ceux qui ex igent t rois néga t i f s . 
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La m é t h o d e à un seul négatif, préconisée pa r M. JOLY, offre de 
g randes difficultés de m a n i p u l a t i o n . La seule m é t h o d e v r a i m e n t 
p r a t i q u e est la m é t h o d e à t ro is négat i fs . 

On a faiL à cette m é t h o d e p l u s i e u r s o b j e c t i o n s . On a dit no t am
m e n t qu ' i l est imposs ib le , avec t rois cou leu r s , d 'obteni r la 
pure té de cou leur s que l'on devra i t r e n c o n t r e r dans u n e r ep ré 
senta t ion r i g o u r e u s e m e n t fidèle. Si cela est vra i au po in t de 
vue théo r ique , on a r r ive cependant , en pra t ique , à des effets 
t rès approchés . Mais m a l h e u r e u s e m e n t , si l ' analyse des cou
leurs est réal isée, l eu r syn thèse n 'es t pas aussi avancée . On 
m a n q u e de po in t s de repère dans le t i r age des m o n o c h r o m e s : 
tel est l ' i nconvénien t actuel le p lus g rave de ce procédé . 
MM. LUMIÈRE ont donc d i r igé leurs r eche rches dans ce sens èt 
ils on t déjà ob t enu des résu l ta t s in té ressan t s . Ils on t pensé 
d 'abord à u t i l i se r les p rocédés au dialzosufite de FEER, procédé 
dont voici le p r inc ipe . Les diazoïques et t é t razo ïques fo rment 
avec les sulfites a lcal ins des combina i sons ins tab les que la 
l umiè re dissocie r a p i d e m e n t . La combina i son sulfi t ique m a s q u e 
l 'action des azoïques su r les phéno l s et les a m i n é s . Si Ton 
m é l a n g e des diazosulfites ou des tétrazosulfi tes avec des a m i n é s 
ou des p h é n o l s , et que l'on expose ces mé langes à la l umiè re , 
les c o m b i n a i s o n s sulf i t iques sont décomposées et les azo ïques 
mis en l iberté r éag i s sen t s u r les phéno l s et les a m i n é s p o u r 
donne r des ma t i è r e s co loran tes . Au fur et à m e s u r e que la 
décompos i t ion a l ieu, la cou leur devient de p lus en p lus in tense ; 
on peu t su ivre cette réact ion et l ' a r rê te r l o r squ 'on juge l ' image 
suff isamment v e n u e . 

Mais toutes les ten ta t ives p o u r ob ten i r des m o n o c h r o m e s 
d 'une cou leu r b leu convenab le on t échoué . MM. LUMIÈRE on t 
essayé u n t rès grand n o m b r e de diazo et de té t razo associés à de 
n o m b r e u x phéno l s et de n o m b r e u s e s a m i n é s , m a i s m a l g r é 
u n g r a n d n o m b r e d 'essais m é t h o d i q u e s basés s u r les lois qui 
r a t t a chen t la cou leur à la const i tu t ion c h i m i q u e , ils n ' o n t 
pas p u ob ten i r des images d 'une cou leu r f r anchement b leue . 
MM. LUMIÈRE on t dû r ecour i r à u n artifice pour avoir ce m o n o 
c h r o m e bleu . Cet arLiflce consis te à t r a i t e r u n e épreuve posi t ive 
au gé la t ino-bromure d 'argent , p r o v e n a n t du cliché négatif d u 
b leu , d ' abord p a r le f e r r i cyanure de po t a s s ium, pu i s après 
lavage , pa r le p e r c h l o r u r e de fer ac idulé . A p r è s é l imina t ion du 
ch lo ru re d 'a rgent formé p a r u n fixage d a n s l 'hyposulf i te , lavage 
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et séchage , le p r e m i e r m o n o c h r o m e b leu était r ecouver t de col-
lodion au tétrazosulfite, capable de d o n n e r u n e image rouge pa r 
impre s s ion d i rec te . 

Les m é l a n g e s qu i ont fourni les me i l l eu r s rouges sont les sui
van ts : 

Tétrazotolylsulf i te de soude et ch lo rhyd ra t e de p n a p h t y l a -
mine -é the r ; 

Tét razoanis id inesul f i te de soude et ch lo rhyd ra t e de p n a p h t y -
l amine-é the r . 

Après fixage, lavage p ro longé , pu is séchage, on r ecommença i t 
la m ê m e série d 'opéra t ions avec un colloilion au diazosulfite 
d o n n a n t des images j aunes . Les mé langes qui conv iennen t le 
m i e u x p o u r le j aune sont les su ivan t s : 

Uiazoor tho to lu id ine sulfite de soude et m é t a m i d o p h é n o l 
(base) ; 

Diazoor tho to lu id ine sulfite de soude et r é so rc ine . 

On obt ient , à l 'aide de ce procédé , des résu l t a t s t r ès satisfai
san ts . 

R E C H E R C H E S P H O T O G R A P H I Q U E S S U R L E S R A Y O N S 

D E R O E N T G E N 

(Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Février 1890.) 

MM. LUMIÈRE ont r e m a r q u é d 'abord que les r a y o n s de 
ROENTGEN ag issen t de la m ê m e m a n i è r e que les r a y o n s ordi
na i r e s su r des p l aques au gé la t ino -b romure colorées et r e n d u e s 
sens ib les aux diverses r ég ions spec t ra les . A ins i , des p l aques 
sensibi l isées p o u r le rouge , p o u r le j aune ou p o u r le ver t , don
n e n t exac tement la m ê m e impre s s ion , tou tes choses égales 
d 'a i l leurs , à la condi t ion qu 'el les a i e n t l a m ê m e sens ib i l i té géné
rale p o u r la l u m i è r e b l a n c h e . 

E t a n t donné des p l aques p h o t o g r a p h i q u e s de sensibi l i té diffé
ren te à la lumiè re b l anche , il était i n t é re s san t d ' examine r si 
le r a p p o r t des sens ib i l i tés est le m ê m e p o u r les r a y o n s X . 
MM. LUMIÈRE ont opéré s u r des p r é p a r a t i o n s dans lesquel les les 
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t emps nécessa i res p o u r ob ten i r la m ê m e impres s ion avec une 
source l u m i n e u s e cons tan te , é taient entre eux c o m m e les 
n o m b r e s i , 8 et 30 et i ls ont r e ma r qué que ces rappor ts se sont 
e x a c t e m e n t c o n s e r v é s p o u r les r a y o n s ROENTGEN. 

Une autre sér ie d 'essa is a eu p o u r bu t d 'é tudier l ' absorp t ion 
de ces r a y o n s par les c o u c h e s sens ib les et de la c o m p a r e r à cel le 
des r a y o n s l u m i n e u x dans des cond i t ions a n a l o g u e s . A cet effet, 
on a exposé sous u n écran cons t i tué pa r des let t res découpées 
dans une l ame de c u i v r e m i n c e , u n paque t de 250 feu i l l es de 
pap i e r au gé l a t ino -b romure d 'a rgent superposées et m i s e s à 
l ' abr i des r a y o n s l u m i n e u x ; on a fait ag i r les r a y o n s X pendan t 
10 m i n u t e s et l 'on a p u cons ta te r au d é v e l o p p e m e n t , que la cent 
c i n q u a n t i è m e feui l le présenta i t encore une i m p r e s s i o n . E n aug
mentan t le t emps de pose , il est d ' a i l l eurs facile d 'ob teni r une 
i m p r e s s i o n su r la totalité des pap ie r s s ens ib l e s . 

P o u r j u g e r de l ' impor tance de l ' absorp t ion due au passage des 
r a y o n s au t r ave r s du pap ie r s e rvan t de suppor t à l ' é m u l s i o n au 
g é l a t i n o - b r o m u r e d 'a rgent , on a c o m p a r é les i m a g e s ob tenues 
en r emplaçan t , dans les expé r i ences p récéden tes , le papier au 
gé l a t i no -b romure pa r d u papier n o n sens ib i l i sé . L ' e x p é r i e n c e 
mon t r e qu ' i l faut e n v i r o n 300 feui l les de pap ie r b lanc p o u r pro
du i re la m ê m e absorp t ion que 150 feui l les de pap ie r s ens ib l e . 
L a couche de gé la t ino -b romure e m p l o y é e absorbe donc les 
r a y o n s X de la m ê m e façon que lo pap ie r qu i lu i sert de sup
port . L ' abso rp t ion des r a y o n s X par le pap ie r sens ib le est pa r 
conséquen t e x t r ê m e m e n t fa ible . 

A P R O P O S D E P H O T O G R A P H I E A T R A V E R S 

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

(Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Février 1896.) 

L e s résu l ta t s a n n o n c é s par M . L E BON sur la p h o t o g r a p h i e à 
t r ave r s les corps opaques ne s 'accordant pas avec les observa
t ions qu ' i l s ava ien t faites an té r i eu remen t sur ce sujet , 
M M . LUMIÈRE ont c ru d e v o i r ins t i tuer une n o u v e l l e sér ie d 'expé
r i e n c e s . 
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Ils ont p r i s des feuilles méta l l iques t rès m i n c e s : en cu ivre , de 
-ï§q- et de -535- de mi l l imè t re d ' épa i s seu r ; en a l u m i n i u m , de ; 
en tôle de fer de ^ - ; en lai ton, de-yD

BQ-, etc. , et après avoir découpé 
dans du pap ie r no i r t rès opaque des fenêtres u n peu p lus pet i tes 
que les feuilles de méta l employées , ils ont collé ces fenêtres su r 
les bo rds des feuilles mé ta l l i ques et superposé ainsi 4 pap ie r s -
fenêtres, fixés su r les deux faces de la l ame mé ta l l i que . A y a n t 
ensu i te placé, dans le l abora to i re obscur , une p l aq u e pho tog ra 
ph ique en contact avec le mé ta l , ils ont repl ié success ivement les 
qua t r e feuilles de pap i e r de façon à former qua t re enve loppes 
avec u n e ouve r tu re c o m m u n e fermée p a r la p l aque mé ta l l i que 
seule . E n exposan t a insi au soleil , à la l umiè re é lectr ique et à 
d ' au t res sources artificielles, il n 'a j ama i s été poss ible d 'ob ten i r 
u n e i m p r e s s i o n si faible qu 'e l le fût. 

M M . LUMIÈRE ont répété éga l emen t l 'expérience de la p laque de 
cu iv re et de la p l aque de p l o m b , m a i s en p r e n a n t les m ê m e s 
p récau t ions p o u r évi ter la péné t r a t ion de la l umiè re pa r les 
t r anches et les fissures des châss is , en évi tant toute diffusion à 
l 'aide du dispositif i nd iqué p l u s hau t , et là encore , ils n 'on t p u 
cons ta ter aucune péné t r a t i on de r ad ia t ions suscept ib les d 'agir 
su r le b r o m u r e d ' a rgen t . 

R e m a r q u a n t l ' ex t rême facilité avec laquel le on modifie le sel 
ha lo ïde d ' a rgen t des p laques p h o t o g r a p h i q u e s , n o n s eu l emen t 
sous l ' influence de la l umiè r e , ma i s encore sous l 'action d 'un 
g r a n d n o m b r e d 'agents p h y s i q u e s ou c h i m i q u e s , M M . LUMIÈRE 
se d e m a n d e n t si l 'on ne peu t pas exp l iquer les résu l ta t s ob tenus 
p a r M . L E BON p a r d ' au t res causes tel les que p ress ion exercée 
s u r la p l a que p h o t o g r a p h i q u e , mauva i se f e rme tu re des châss is , 
etc. I ls c ro ien t pouvo i r conclure que la l umiè re no i r e ne sera i t 
au t re chose que la l u m i è r e b l anche à l 'abri de laquel le on ne se 
sera i t pas placé d 'une façon suff isamment r i g o u r e u s e . 
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SUR L A PRÉPARATION 

ET LES P R O P R I É T É S PHOTOGRAPHIQUES DE QUELQUES 

DIAZO ET TÉTRAZOSULFITES ALCALINS 

En collaboration avec M. SETEWETZ. 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1 5 Avril 1896, p . 195.) 

On sait que les dé r ivés d iazoïques sont suscept ib les de former 
avec le sulfite de soude des combina i sons molécula i res beau
coup p l u s s tables que le composé diazoïque in i t ia l , et d a n s les
quelles l eu r p ropr ié té ca rac té r i s t ique , celle de se combine r aux 
aminés et aux phéno l s p o u r d o n n e r des ma t i è res co loran tes 
azoïques , est complè t emen t m a s q u é e . 

FEER a le p r e m i e r r e m a r q u é que les mé langes de ces combi
na i sons d iazo ïques sulfitées avec des aminés et des phéno l s se 
colorent l en t emen t à la l umiè re en d o n n a n t u n e cou leur iden
t ique à celle que fourni t le composé diazoïque n o n sulfite avec 
ces m ê m e s aminés ou p h é n o l s . Cet a u t e u r a l imi té son é tude à 
u n peti t n o m b r e de subs t ances su r lesquel les il ne donne d'ail
l eurs pas de r e n s e i g n e m e n t s . 

MM. LUMIÈRE et SEYEWETZ ont r epr i s l 'é tude d 'un cer ta in 
n o m b r e de ces combina i sons qui é ta ient suscept ib les d 'appli
cat ions à la p h o t o g r a p h i e des cou leur s p a r la mé thode i n d i 
recte. 

Ils ont dû modifier le procédé hab i tue l de p répa ra t i on , qui ne 
donna i t des r é su l t a t s que dans u n n o m b r e l imi té de cas et 
p résen ta i t en out re l ' inconvénient de fourn i r u n corps toujours 
i m p r é g n é d 'un excès d'alcali caus t ique dont il étai t i m p o s 
sible de le débar rasse r . Ils ont adopté le procédé su ivan t . 
Après avoi r diazoté l ' aminé p a r le n i t r i t e de soude et l 'acide 
c h l o r h y d r i q u e , p a r exemple , dans les condi t ions hab i tue l l e s , on 
ajoute au d iazo ïque formé refroidi vers 10° u n e so lu t ion con
cent rée , éga l emen t froide, de sulfite de soude . Les me i l l eu r s 
r e n d e m e n t s s 'ob t iennent avec deux molécules de sulfite de soude 
p o u r u n e molécule de d i amine : u n excès de sulfite t end à 
former u n dér ivé h y d r a z i n i q u e , une t rop pet i te quan t i t é ne 
donne u n e c o m b i n a i s o n complète qu ' ap rès u n t e m p s t rès long . 
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E n employan t cette mé thode , ils ont pu ob ten i r de n o m b r e u x 
dér ivés sulfites des aminés , dont ils i nd iquen t les p ropr i é t é s 
dans leur t rava i l . 

T o u s ces composés fournissent des so lu t ions aqueuses va r i an t 
du j aune clair au jaune foncé, qui p e u v e n t ê tre faci lement 
chauffées à 100° sans se décomposer . Conservées dans l 'obscu
r i té , elles ne d o n n e n t a u c u n e ma t i è re co loran te avec les a m i n é s 
ou les phéno l s . Si l 'on en i m p r è g n e des pap ie r s que l 'on sèche 
dans l 'obscur i té , ceux-ci sont colorés en j aune et l 'on cons ta te 
qu ' i l s ne d o n n e n t pas de mat iè re colorante l o r squ 'on les p longe 
dans la so lu t ion d 'une aminé ou d 'un phéna t e alcal in, m a i s ils 
se colorent aussi tôt dans ces cond i t ions , s'ils ont été p réa l ab le 
m e n t exposés à la l umiè re . 

MM. LUMIÈRE et SEYEWETZ i n d i q u e n t les app l i ca t ions de ces 
propr i é t é s à la p h o t o g r a p h i e des cou leu r s . 

SUR L A FONCTION DÉVELOPPATRICE 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1" Juin 1896.) 

A y a n t eu l 'occasion d 'é tudier r é c e m m e n t des subs t ances p r é 
sen tan t u n g r o u p e m e n t h y d r a z i n i q u e , n o n p a s dans le n o y a u d 'un 
corps a roma t ique , ma i s dans une cha îne l a té ra le , et de cons ta ter 
que ces corps ne p résen ta ien t pas de pouvo i r déve loppa teur , 
MM. LUMIÈRE ont été amenés à e x a m i n e r de p lus p rès l ' influence 
de la fixation directe de ces fonctions su r le n o y a u . 

Us ont r ep r i s tout d 'abord l ' examen de l ' h y d r o x y l a m i n e et à 
l eu r g r a n d e su rp r i s e , ont consta té que ce corps , b i en purifié, 
ag i s san t s u r le b r o m u r e d ' a rgen t éga lement b ien p u r , est com
p lè t emen t d é p o u r v u de p ropr ié tés développat r ices . 

Les a u t e u r s qui i nd iquen t cette subs tance c o m m e développa
teur ont employé , sans doute , u n c h l o r h y d r a t e i m p u r , et l'effet 
qu ' i l s ont s igna lé ne doit être a t t r i bué qu ' à l ' impure té qu ' i l con
tenai t ou b ien encore à ce que l eu r s expér iences on t por té su r 
des surfaces sens ib les spéciales, cons t i tuées pa r au t re chose que 
du b r o m u r e d ' a rgen t pu r , é m u l s i o n n é dans la gé la t ine . 
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M M . LUMIÈRE ont répété leurs essa is avec le sulfate d ' h y d r a z i n e 
A z H 2 — A z H 2 , SO 4 H 2 en so lu t ion alcal ine, sans p l u s de succès 
qu 'avec l ' h y d r o x y l a m i n e . 

P r i s i so lément , ces corps ne sont donc p a s suscept ib les d e 
rédu i re le b r o m u r e d 'a rgent exposé à la l u m i è r e . 

Des expér iences an té r i eu res avaient déjà m o n t r é que l e s 
hydraz ines g rasses ne son t pas suscept ib les de déve lopper . 
L ' é t u d e du ch lo rhydra t e de semicarbaz ide : 

A z H 2 — C O — AzH — A z H 2 , H C L 

est v e n u conf i rmer encore cette op in ion . Les subs tances de 
cette forme et les h y d r a z i n e s de la série g rasse , b ien que t r è s 
réduc t r ices , sont s ans act ion révéla t r ice su r les ha lo ïdes d 'ar 
gent . 

RECHERCHE SUR L A PRÉPARATION D'UNE COUCHE 

SENSIBLE SANS GRAIN 

(Congrès de Chimie appliquée, Juillet 1896.) 

On sait qu ' i l y a une re la t ion ent re la sensibi l i té de la p l a q u e 
p h o t o g r a p h i q u e et la g r o s s e u r des par t i cu les de sels ha lo ïde s 
d ' a rgen t qui cons t i tuen t la subs tance sens ib le de la p r é p a r a 
t ion. L o r s q u ' o n veut a g r a n d i r u n cliché négatif à u n e g r a n d e 
échelle , il est i m p o r t a n t que ce négatif p ré sen te u n e g r a n u 
lat ion aussi faible que poss ible . On a donc cherché à a t t e i n d r e 
ce bu t et à p r o d u i r e m ê m e des couches sens ib les sans g ra in . 

Les seules surfaces réa l i san t a p p r o x i m a t i v e m e n t ces condi 
t ions é ta ient celles que l 'on p répa ra i t a n c i e n n e m e n t en i m m e r 
geant , dans de cer ta ines condi t ions de d i lu t ion , des p l a q u e s 
r ecouver t e s d ' a lbumine add i t ionnée d 'un ha lo ïde alcal in d a n s 
une so lu t ion de n i t ra te d ' a rgen t . Toutes les ten ta t ives faites e n 
vue d 'obteni r des p répa ra t i ons h o m o g è n e s , ana logues aux é m u l -
s ions au b r o m u r e d ' a rgen t quan t à leur m o d e de f o r m a t i o n , 
avaient échoué parce que le sel sensible était , dans les p r é p a r a 
t ions o rd ina i res , à l 'état de précipi té p lus ou m o i n s gros , s u i 
v a n t que la p répa ra t i on est p lus ou m o i n s sensible . 
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MM. LUMIÈRE ont obtenu d 'excel lents résu l ta t s p a r l 'emploi du 
procédé su ivan t : 

On forme le b r o m u r e d ' a rgen t à l 'aide de deux so lu t ions géla
t ineuses à 57» par exemple , l 'une con tenan t le b r o m u r e soluble et 
l ' au t re le n i t r a te d 'a rgent . Il convient d 'opérer su r des l iqueurs 
dont la t eneu r en sels solubles soit auss i faible que poss ib le . La 
formule su ivan te a c o n s t a m m e n t donné de bons résu l t a t s : 

A 

Eau 200 ce. 
Gélatine 10 gr. 
Bromure de potassium 3 gr. 5. 

B 

Eau 200 ce. 
Gélatine 1° 8 r-
Nitrate d'argent 5 g r -

La t e m p é r a t u r e des so lu t ions ne doit pas dépassse r 40" sous 
pe ine de voir le b r o m u r e d ' a rgen t pas se r à l 'état opaque et 
g r e n u . 

Si l 'on désire ob ten i r u n e p lus g r a n d e in tens i té , il est facile 
d ' en r i ch i r la p r épa ra t i on en b r o m u r e d ' a rgen t . 11 suff i tpour cela 
de d iv iser en deux par t ies la so lu t ion ob tenue p a r le mé lange 
de A et B, pu is d'y d i s soudre une nouve l le quan t i t é de chacun 
des p réc ip i t an t s et de m é l a n g e r de nouveau . 

P o u r ob ten i r la sensibi l i té des p laques , on les i m m e r g e 
d a n s une so lu t ion à -2^g- de n i t r a t e d ' a rgen t add i t ionnée 
d 'acide acé t ique . Elles sont ensu i te séchées p u i s a b a n d o n 
nées à e l les-mêmes p e n d a n t que lques h e u r e s , à la t empéra 
t u r e de 25°. Il se p rodu i t , sous J ' inf luence du sel soluble 
d ' a rgen t , une modification par t icu l iè re qui p e r m e t souven t 
d ' a u g m e n t e r la sensibi l i té dans le r appo r t de 1 à 60, sans que 
l'on, voie appa ra î t r e l 'opalescence de la couche sens ib le . A p r è s 
ce t r a i t emen t , les p laques sont lavées de nouveau pu is séchées 
et elles se conse rven t assez bien p e n d a n t q u e l q u e s jou r s . 

E n r emp laçan t l 'acide acé t ique pa r l 'acide fo rmique , l 'accrois
s emen t de sensibi l i té est beaucoup p lus rap ide , m a i s , en r a i son 
m ê m e de cette rap id i t é d 'act ion, il est beaucoup p lus difficile 
avec ce p rodu i t de se r e n d r e ma î t r e du m o d e opéra to i re . 
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Les p répa ra t ions les p lus sens ib les que MM. LUMIÈRE ont pu 
obteni r leur ont p e r m i s de p h o t o g r a p h i e r en une m i n u t e , à 
l 'aide d 'un objectif fonc t ionnant à -^5-, des objets éclairés pa r le 
soleil . 

On voit que la sens ib i l i té est encore très insuffisante p o u r que 
de telles couches sensibles pu i s sen t ê t re d 'un emploi général , 
car dans les m ê m e s cond i t ions il serai t facile d 'obtenir en -g-Jg- de 
seconde de bonnes épreuves à l 'aide des p l aques ex t ra - rap ides 
ord ina i res don t la sensibi l i té est donc 30.000 fois p l u s g r a n d e . 

SUR L'EMPLOI DES ALDÉHYDES ET DES ACÉTONES 

EN PRÉSENCE DU SULFITE DE SOUDE 

DANS LE DÉVELOPPEMENT DE L'IMAGE L A T E N T E 

PHOTOGRAPHIQUE 

En collaboration avec M. SEYEWETZ. 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, Novembre 1896.) 

On a r e m a r q u é déjà depu i s l o n g t e m p s qu 'en a joutant de la 
fo rmaldéhyde à u n déve loppa teur o r g a n i q u e , on a u g m e n t a i t 
cons idé rab lemen t le pouvo i r de ce déve loppa teu r . 

Or, la fo rma ldéhyde n 'es t pas le seul agen t qui in te rv ienne dans 
cette réac t ion , et la présence du sulfite de soude est ind i spen
sable p o u r que l ' augmen ta t i on du pouvo i r r éduc t eu r se m a n i 
feste. En" ou t r e , d ' au t r e s corps à réac t ion alcaline comparab l e 
à celle du sulfite de soude , c o m m e l 'acétate ou le p h o s p h a t e 
neu t r e de soude , ne peuven t être subs t i tués à ce p r e m i e r corps . 
P a r cont re , la p l u p a r t des a ldéhydes ou acétones d o n n e n t l ieu 
au m ê m e p h é n o m è n e que la fo rma ldéhyde . Ils ' pe rmet ten t 
m ê m e de révé ler l ' image la tente en u t i l i s an t les r évé la teurs à 
fonction phéno l ique en so lu t ion a q u e u s e sans add i t ion 
d 'alcal i . 

MM. LUMIÈRE et SEYEWETZ ont pensé qu ' i l se p r o d u i s a i t d a n s 
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ce cas u n e combina i son bisulf i t ique, et que le phéno l passa i t à 
l 'état de sel a lca l in , con fo rmémen t à l ' équa t ion : 

/ C I I 3 \ \ / O H [ l ] 
' ™ x + 2 N a 2 S 0 3 + C 6 H * < ^ 
/ C I I 3 \ \ 

\ C H 3 / ) -OH [4] 
Acétone Sulfite de Soude Hydroquinone 

/ O N a 
= 2 N a H S O 3 , 2 C H 3 G O G H 3 + G C H * < 

Combinaison Phénate 
bisulfitique d'acétone alcalin 

Cette m a n i è r e de voi r a été confirmée p a r l eu r s expér iences , 
s ans que cependan t il l eu r ait été poss ib le d ' isoler la combi 
n a i s o n b isu l f i t ique . 

D 'au t re pa r t , il é tai t i n t é re s san t de d é t e r m i n e r la va l eu r p ra 
t ique , au po in t de vue du déve loppement , des a ldéhydes et des 
acé tones , en p résence du sulfite de soude et de leur u t i l i sa t ion 
c o m m e succédanés des a lca l is . Les essais en t r ep r i s avec une 
sér ie de r évé l a t eu r s ont m o n t r é que c'était l 'acide py roga l l i que 
qui , d a n s ces cond i t i ons , donna i t les mei l l eurs r é su l t a t s . 

SUR L'EMPLOI DE L A FORMALDEHYDE 

DANS L E S DÉVELOPPATEURS ALCALINS 

POUR LE 

T A N N A G E DE L A GÉLATINE DES COUCHES SENSIBLES 

En collaboration avec M. SEYKWETZ. 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, Novembre 1896.) 

P l u s i e u r s a u t e u r s ont p réconisé l ' addi t ion de fo rmaldéhyde 
dans les déve loppa t eu r s a lcal ins p o u r t a n n e r la couche géla t inée 
des p r é p a r a t i o n s sens ib les , au fur et à m e s u r e du développe
m e n t , afin d 'évi ter son déco l l emen t qui se p r o d u i t si fré
q u e m m e n t dans les pays c h a u d s . E n ra i son des réac t ions qui 
s'effectuent en t re les r évé l a t eu r s à fonction p h é n o l i q u e , le sulfite 
de soude et la fo rmaldéhyde , MM. LUMIÈRE et SEYEWETZ se sont 
d e m a n d é si d a n s ces cond i t ions les p ropr i é t é s t a n n a n t e s de la 
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fo rmaldehyde p o u r r a i e n t b ien être dé t ru i t e s ou a t t énuées . Ils 
ont donc cherché si l 'act ion t a n n a n t e se ma in t ena i t en expér i 
m e n t a n t les r évé la t eu r s su ivan t s : Acide pyroga l l ique , d i ami -
dophéno l , iconogène, h y d r o q u i n o n e , p a r a m i d o p h é n o l , môtol . 

Ils ont r e c o n n u que , dans tous les cas, la gé la t ine avai t été 
t année d 'une façon à peu près comparab l e ; ma i s avec cer ta ins 
révé la teurs oxydables , elle se colore assez for tement , no t am
m e n t avec l 'acide py roga l l ique et le d i a m i d o p h é n o l ; l ' hydroqu i -
none et l ' iconogène d o n n e n t des colora t ions p l u s faibles. Seuls 
le p a r a m i d o p h é n o l et le métol n 'en d o n n e n t pas . 

L 'emplo i de la fo rmaldehyde dans les déve loppa teurs n 'est 
donc à r e c o m m a n d e r qu 'avec le p a r a m i d o p h é n o l et le méto l . 

EMPLOI DE LA DIAMIDORÉSORGINE GOMME RÉVÉLATEUR 

PHOTOGRAPHIQUE 

En collaboration avec M. SEYEWETZ. 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, Mai 1897.) 

E n ra i son de sa cons t i tu t ion , la résorc ine est le seul des 
d ioxyphéno l s qu i ne possède pas la p ropr ié té de déve lopper 
l ' image la tente p h o t o g r a p h i q u e . 

MM. LUMIÈRE et SEÏEWETZ ont pensé à i n t r o d u i r e d a n s ce corps 
deux g roupes amidogènes d a n s des pos i t ions r e spec t ivemen t 
vois ines des oxhydr i l e s . Ils ont ainsi ob tenu la d i amido ré so r -
cine, qu i devai t a priori jou i r de p ropr i é t é s révéla t r ices éner 
g iques . L ' expé r i ence a vérifié en t i è r emen t ces p rév i s ions , et la 
d i amido ré so rc ine s'est m o n t r é e u n révé la teur t rès p u i s s a n t 
fonct ionnant sans a lcal i . 

La fo rmule qu i a d o n n é à MM. LUMIÈRE et SEYEWETZ les me i l 
l eurs r é su l t a t s est la su ivan t e : 

Eau 100 ce. 
Sulfite do soudo anhydre 3 gr. 
Diamidorésorcine (chlorhydrate; 1 gr. 

Les cl ichés ob tenus sont t r ès doux, les demi- te in tes en son t 
b ien g raduées et les no i r s in tenses : les épreuves p r é sen t en t 
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de grandes analogies avec celles que donne , dans des condi
tions analogues , le ch lo rhyd ra t e de d i amidophéno l . Mais 
l 'altération des so lu t ions est m o i n s r ap ide avec la d iamidoré-
sorcine qu 'avec le d i a m i d o p h é n o l . A ce po in t de vue , l 'emploi 
du chlorhydrate de d i amido ré so rc ine est p l u s p r a t i q u e que 
celui de la base l ibre . 

En somme, la d iamidorésorc ine a tous les avan tages du 
diamidophénol , ma i s elle présente en p lus u n e sensibi l i té 
part iculière à l 'act ion du b r o m u r e , qui p e r m e t de co r r ige r dans 
une certaine m e s u r e la su rexpos i t ion , ce qui n 'est pas le cas avec 
le d iamidophénol . 

S U R L E S P R O P R I É T É S R É V É L A T R I C E S 

D U T R I A M I D O P H É N O L ( 1 , 2, 4 , 6) 

E T D E L A T R I A M I D O R É S O R C I N E (1, 2 , 3 , 4 , 5 ) 

En collaboration avec M . SETEWBTZ. 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, J u i n 1897.) 

Continuant l eurs r eche rches s u r les déve lopa teurs phéno -
liques, MM. LUMIÈRE et SEYEWETZ é tud ien t le t r i a m i d o p h é n o l et 
la t r iamidorésorc ine . 

Ces corps n'offrent aucun in térê t au po in t de vue p r a t i q u e car 
ils donnent des cl ichés faibles, sans g r a d a t i o n s dans les demi -
teintes et dont les qual i tés son t t rès no t ab l emen t infér ieures à 
celles qu 'aura i t donné l 'emploi du d i a m i d o p h é n o l ou à la d iami
dorésorcine. 

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

[Bulletin de la Société Française de Photographie, 1897.) 

En ra ison de la cha leu r t r ès élevée que p ré sen t en t les r ayons 
lumineux r envoyés à l 'aide d 'un condensa teur su r les pel l icules 
c inématographiques , il est à c r a ind re que celles-ci pu i s sen t 
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s 'enf lammer. Dans le bu t d 'évi ter ce d a n g e r , M M . LUMIÈRE on t 
remplacé la lent i l le condensa t r ice p a r u n ba l lon o r d i n a i r e en 
ve r re que l 'on r empl i t d 'eau. 

Les avan tages de ce dispositif sont mu l t ip l e s . Avec ce globe 
r emp laçan t la lent i l le , les r a y o n s l u m i n e u x son t concent rés 
sans per te appréc iab le de pouvo i r éc la i rant ; on absorbe a ins i 
la p lus g rande par t i e des r a y o n s calorifiques, et après u n e h e u r e 
de fonc t ionnement con t inue l , l 'eau en t re en ébul l i t ion s a n s 
aucun inconvénient", la t e m p é r a t u r e du faisceau concen t ré res te 
alors cons tan te et t rès peu élevée. Enfin, la l umiè re est p l u s 
b lanche , l'effet de la colorat ion ver te d u ve r r e de la lenti l le 
é tant s u p p r i m é . 

Si le bal lon doit être enlevé p o u r u n e cause que l conque , s'il 
se casse, si l 'eau s'écoule ou se vapor i se , la condensa t ion des 
rad ia t ions n ' a p l u s l ieu et il n 'y a p l u s a u c u n échauffement à 
r edou te r . 

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

S U R L E P O U V O I R D É V E L O P P A T E U R D E S P O L Y P H E N O L S 

En collaboration avec M . SBYEWETZ. 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1897, p . 415.) 

Le g roupe carboxyl ique C O O H subs t i tué dans u n n o y a u 
a r o m a t i q u e a t t énue cons idé rab lemen t et m ê m e , dans cer ta ins 
cas, dé t ru i t complè temen t les p ropr ié tés développat r ices que lui 
confère l ' in t roduc t ion des oxhydr i les p h é n o l i q u e s . 

A ins i , l 'acide ga l l ique et l 'acide pro toca téchique , b ien que 
r en fe rman t deux oxhydr i l e s en or tho , ne sont pas des r évé la teu r s , 
t and i s que l 'acide py roga l l i que et la py roca t éch ine , qu i ne ren
ferment pas de g roupes ca rboxy l iques , ont des p ropr ié tés déve
loppa t r i ces . 

A p r è s avo i r m o n t r é que c'était au carac tère for tement acide 
du carboxyle qu ' i l fallait a t t r ibue r cette influence, les a u 
teurs se sont d e m a n d é s si la présence du g roupe cé tonique 
C O a t ténua i t auss i le p o u v o i r révé la teur des po lyphéno l s . Ce 
g roupe cé tonique a des p ropr ié tés acides , m a i s faibles. Si le 
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g r o u p e CO n ' a pas d' influence, l ' hexaoxyd iphény lcé tone , qui 
r en fe rme deux r é s i d u s d 'acide pyroga l l ique liés p a r u n g r o u p e 
m e n t cé tonique , devra i t être u n révé la teu r é n e r g i q u e : or , il ne 
révèle pas du tout l ' image la tente . Ceci p r o u v e donc que le 
g roupe CO peut , d a n s cer ta ines condi t ions , dé t ru i r e le pouvoi r 
r évé la t eu r . Il étai t impor t an t de r eche rche r quel les é ta ient ces 
cond i t i ons . 

Dans ce bu t , M M . LUMIÈRE et SEYEWETZ ont d 'abord expér i 

m e n t é les oxycé tones , de p lus en p lus r iches en subs t i t u t i ons 
h y d r o x y l é e s . 

La ch inacé tophénone d issoute dans les alcalis const i tue u n 
révé la t eu r comparab l e à l ' h y d r o q u i n o n e . 

La ga l l acé tophénone est aussi u n révé la teur é n e r g i q u e com
pa rab l e au gál la te de mé thy l e , don t sa cons t i tu t ion est t r ès 
vo i s ine . 

La t r i o x y b e n z o p h é n o n e est u n révé la teur m o i n s éne rg ique 
que le p récéden t . 

La t é t r aoxybenzophénone ne développe pas du tout l ' image 
la tente . 

II en est de m ê m e des au t re s dér ivés , p e n t a o x y b e n z o p h é n o n e , 
acide m o r i n t a n n i q u e , h e x a o x y h c n z o p h é n o n e , t é t raoxyphényl -
naph ty l cé tone . 

Il r é su l t e de ces r echerches : 

I o Que le g r o u p e m e n t cé tonique subs t i tué d a n s u n n o y a u ren
fe rman t u n e ou p lu s i eu r s fonctions p h é n o l i q u e s déve loppat r ices 
ne modifie pas sens ib l emen t les p ropr i é t é s que lui confèrent ces 
fonctions, l o r sque ce g roupe cé tonique est soudé d 'au t re p a r t à 
u n r é s idu gras ou à u n n o y a u a r o m a t i q u e ne r e n f e r m a n t pas 
d 'oxhydr i l e ; 

2° Le pouvo i r r évé la t eu r est dé t ru i t dès q u ' u n e ou p lus i eu r s 
subs t i t u t i ons hyd roxy lée s ont l ieu dans ce deuxième noyau 
a r o m a t i q u e , quel le que soit la pos i t ion re la t ive des oxhydr i l e s . 

E n r é s u m é , on ne peu t pas , c o m m e on aura i t pu le croi re 
a priori, a u g m e n t e r le pouvo i r déve loppa teur d 'un po lyphéno l 
en lui s o u d a n t u n deux ième n o y a u po lyphéno l ique p a r l ' inter
méd ia i r e d 'un g roupe cé tonique , m a i s au con t ra i r e dans ce cas 
le pouvo i r déve loppa teur est c o m p l è t e m e n t dé t ru i t . 
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APPLICATION DE L A PHOTOGRAPHIE 

A L A MESURE DES INDICES DE RÉFRACTION 

(Comptes Rendus de VAcadémie des Sciences, 21 Juin 1897.) 

On sai t que lo r squ 'on éclaire u n po in t d 'une p laque pho togra 
p h i q u e d 'une façon u n peu in t ense , on consta te au déve loppe
m e n t que l ' image ne se l imite pas au po in t éclairé , ma i s que ce 
po in t est en touré d 'une cou ronne ou halo p rovenan t de la 
réflexion totale, su r le dos de la p l aque , de la lumiè re émise p a r 
le po in t éclairé . Cette c o u r o n n e est d ' au tan t m i e u x l imi tée à 
l ' in té r ieur que le d i amè t r e du po in t éclairé est p lus pet i t . R e m 
plaçan t le v e r r e o rd ina i r e qu i ser t de suppor t à la p l aque sen
sible p a r u n e glace à faces para l lè les et r é d u i s a n t b e a u c o u p 
l ' épa isseur de la couche sens ib le , MM. LUMIÈRE on t éclairé cette 
l ame par un t r ou de 0 , 1 m / m p r a t i qué dans une feuille m in ce 
d'acier. A p r è s déve loppement , on obt ien t u n ha lo d 'une g r ande 
net te té , dont le d i amè t re est pa r fa i t emen t m e s u r a b l e et p e r m e t 
de compte r su r l 'exact i tude du chiffre de mi l l i èmes dans l 'éva
luat ion du chiffre de l ' indice de la subs t ance qui forme la l ame . 
P o u r obteni r cette a p p r o x i m a t i o n , il suffit d 'opérer avec u n e 
glace de 5 m / m env i ron d 'épaisseur , avec une e r r e u r m a x i m u m 
de 1 "¡o s u r cette épa i s seur et do 2 0 % su r le d iamèt re d u ha lo . 
Dans ces condi t ions , le d i amè t r e de la c o u r o n n e a t te int 1 7 
à 1 8 M / M . 

P o u r app l i que r cette m é t h o d e à la m e s u r e des indices des 
l iqu ides , MM. LUMIÈRE ont opéré de la m a n i è r e su ivan t e . A p r è s 
avoir versé su r le dos de la glace que lques gout tes du l iqu ide 
à é tudier , on y app l ique u n m o r c e a u de v e l o u r s ou de d r a p 
no i r imbibé du m ê m e l iqu ide . Dans ces condi t ions , le p r e m i e r 
ha lo d i spara î t et la glace donne , après déve loppement , le cercle 
co r r e spondan t à la réflexion totale su r la surface de sépara
t ion des deux mi l i eux (verre et l iquide) avec u n e g r ande net te té . 
• Si on dés igne par : 

n, l ' indice d u ve r r e qui const i tue la g lace ; 
e, l ' épa i sseur de la g lace; 
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r, le demi-d iamèt re de la c o u r o n n e ; 
x, l ' indice du l iqu ide é tud ié , 

r n 
on a : x = \ J ~ V 4e2 + r z 

Cette mé thode app l iquée à la m e s u r e des indices de l 'eau et 
de la g lycér ine a donné des r é s u l t a t s t rès exacts . 

S U R L ' U T I L I S A T I O N P R A T I Q U E D E L ' A C É T O N E 

C O M M E S U C C É D A N É D E S A L C A L I S 

D A N S L E S D É V E L O P P A T E U R S A L C A L I N S 

En collaboration avec M. SEYBWETZ. 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1897, p. 550.) 

M M . LuMrÈRE et SEYEWETZ r ev i ennen t dans ce travail s u r l 'ut i
lité de l 'acétone c o m m e succédané des alcal is dans les dévelop-
pa t eu r s a lcal ins et é tab l i s sen t les me i l l eu res cond i t ions p o u r 
l 'emploi de l 'acétone avec différents r évé l a t eu r s , n o t a m m e n t 
avec l 'acide pyroga l l ique et le p a r a m i d o p h é n o l . Après avo i r 
r eche rché l ' influence de la quan t i t é de sulfite de soude et d'acé
tone , ils ont r e c o n n u que la moi l l eure formule était la su ivan te : 

Eau 100 ce. 
Sulfite de soudo anhydre 5 gr. 
Acétone 10 ce. 
Acide pyrogallique 1 gr. 

Un tel r évé la teu r donne des 'c l ichés t rès b r i l l an t s , p r é s e n t a n t 
u n e r iche g rada t ion de v a l e u r s dans les par t ies in tenses et 
p a r a i s s a n t au m o i n s auss i fouil lés que ceux que p e r m e t d'ob
ten i r le r évé la teu r au d i amidophéno l . L a différence la p lus 
appréc iab le avec ce de rn ie r rés ide dans la cou leur de l ' a rgen t 
r édu i t qui est d 'un no i r chaud au l ieu d 'un ton noir-bleu ob t enu 
avec le déve loppa teur cité p l u s h a u t . 

Les avan tages de ce r évé la teu r sont les su ivan t s : 

1° Non-colorat ion des couches et peu de var ia t ions dans les 
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couleurs de l ' a rgent rédu i t , en ne dépassan t pas 10 ce. d 'acé
tone % , que le cliché soit su rexposé ou qu ' i l m a n q u e de pose ; 

2° Suppress ion des inconvén ien t s hab i tue l s p résen tés pa r 
l 'emploi des a lca l i s ; 

3° Tonal i tés i n t é r e s san t e s de l ' a rgent r é d u i t l o r squ ' on a u g 
m e n t e la quant i té d'acétone et suscept ibles d ' app l ica t ions p o u r 
l 'ob ten t ion des posit ifs su r ve r re . 

Avec le p a r a m i d o p h é n o l , on peu t ob ten i r des résu l ta t s sa t is 
faisants , avec la formule su ivan te : 

E a u 100 oc. 
P a r a m i d o p h é n o l 0 g r . 7 
Acé tone 15 ce. 
Sulfite de soude a n h y d r e 10 gr . 

Mais en ra i son du peu de solubi l i té du p a r a m i d o p h é n o l dans 
l 'eau acé tonique , les r é su l t a t s sont in fé r ieurs à ceux que donne 
la l i th ine caus t ique . 

S U R L A V A L E U R P R A T I Q U E 

D E S P R I N C I P A L E S A L D É H Y D E S O U A C É T O N E S 

C O M M E S U C C É D A N É S 

D E S A L C A L I S D A N S L E S D É V E L O P P A T E U R S A L C A L I N S 

En collaborat ion avec M . SEYEWETZ. 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1897, p . 578.) 

C o m m e sui te au t rava i l p récéden t , il é tai t i n t é ressan t de 
r eche rche r si les p r inc ipa les a ldéhydes ou acétones au t r e s que 
l 'acétone o rd ina i r e (d iméthyleé tone) , é ta ient suscept ib les de 
jouer le m ê m e rôle que cette subs tance et pouva ien t être u t i l i 
sées p r a t i q u e m e n t dans le déve loppement de l ' image latente. 

FORMALDÉHYDE. — D ' u n e façon généra le , ce corps p e u t p r o d u i r e 
des effets ana logues à ceux que donne l 'acétone, en u t i l i s an t des 
doses de réactif beaucoup p l u s faibles que p o u r cette s u b s t a n c e ; 
p o u r t a n t les r é su l t a t s ob tenus sont p lu tô t comparab le s à ceux 
que d o n n e n t les alcalis caus t iques qu ' à ceux que fourn issen t les 
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alcal is ca rbona tes . C'est p o u r cette r a i son , sans doute , q u e l a f o r -
m a l d é h y d e ne peu t ê t re ut i l isée p r a t i q u e m e n t , c o m m e on le ve r r a 
p lus loin, qu 'avec les révé la teurs p o u v a n t suppor t e r l 'addi t ion des 
alcalis caus t iques , s ans quoi elle donne infai l l ib lement du voi le , et 
les so lu t ions s 'oxydent à l ' a i r avec une t rès g r ande rap id i t é . Avec 
l 'acide py roga l l ique , les résul ta ts sont toujours in fé r ieurs à ceux 
que donne l 'acétone. Il en est de m ê m e avec le p a r a m i d o p h é n o l . 
Avec l ' h y d r o q u i n o n e , au con t ra i re , on peu t ob t en i r u n révéla
t eu r p r é sen t an t u n e énerg ie réduc t r i ce b ien supé r i eu re à celle 

qu 'on obt ien t avec l 'acétone. 
Une excel lente formule est la su ivan te : 

Eau 100 ce. 
Sulfite de soude anhydre 15 gr. 
Formaldéhyde commerciale à 40 «/ o Z ce. 
Hydroquinune 1 gr. 5. 

Les cl ichés déve loppés p résen ten t des opposi t ions t rès mar 
quées en t re les no i r s et les b l ancs . La dure té p r o p r e à l 'hydro
q u i n o n e se mani fes te ici c o m m e avec les alcal is caus t iques . Ce 
m o d e de déve loppemen t p o u r r a donc être u t i l emen t employé 
dans la g r a v u r e au t ra i t . La gélat ine ne sub i t pas d 'a l téra t ion 
c o m m e avec les alcalis caus t iques et conserve sa solubil i té 
p r i m i t i v e . 

ALDÉHYDE ORDINAIRE. — L 'a ldéhyde ord ina i re , CH 3 CHO se 
compor t e vis-à-vis des révé la teurs p récéden ts d 'une façon a b s o 
l u m e n t iden t ique à la fo rmaldéhyde . Les résu l ta t s o b t e n u s sont 
donc éga lement comparab les à ceux que d o n n e n t les alcalis 
c aus t i ques . 

La formule à l a q u e l l e MM. LUMIÈRE et SEYEWETZ se sont a r rê tés 
p o u r l ' h y d r o q u i n o n e est la su ivan te : 

Eau 100 ce. 
Sulfite de soude anhydre 15 g r . 
Aldéhyde ordinaire à 50 % 3 ce. 
Hydroquinono 1 g r . 5. 

Quan t a u x a ldéhydes et acétones a r o m a t i q u e s , l eu r u t i l i sa t ion 
est à peu près imposs ib le en ra i son de leur faible solubi l i té , b ien 
que q u e l q u e s - u n e s d ' en t re elles pu i s sen t p r o d u i r e u n dévelop
p e m e n t de l ' image la ten te . 
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SUR LES SUBSTITUTIONS ALKYLÉES 

DANS LES GROUPES DE L A FONCTION DÉVELOPPATRICE 

E n c o l l a b o r a t i o n a v e c M . SETEWETZ. 

(Bulletin de la Société Française de Photograjihie, 1898, p . 158.) 

Des expér iences en t repr i ses pa r MM. LUMIÈRE et SEYEWETZ, il 

résul te que : 

1° Les subs t i t u t i ons alkylées effectuées d a n s les g roupes de la 
fonction développat r ice des d i amines ne dé t ru i sen t pas cette 
fonction, quel que soit le n o m b r e des subs t i tu t ions ; 

2° Dans l e s a m i d o p h é n o l s , la per te du pouvo i r déve loppa teur se 
p rodu i t toutes les fois que la subs t i t u t ion a lieu dans le g roupe
m e n t p h é n o l i q u e , en s u p p o s a n t qu ' i l ne reste pas d a n s la molé
cule u n au t re g r o u p e m e n t oxhydr i l e en pos i t ion o r tho ou pa ra , 
pa r r appo r t à l ' amidogène . 

Ces conclus ions sont ra t ionnel les si l 'on r e m a r q u e que les 
subs t i t u t i ons a lkylées effectuées dans u n groupe amidogenc 
d i m i n u e n t , m a i s ne dé t ru i s en t nu l l emen t les p ropr ié tés bas iques 
de ce g r o u p e . De p lus , elles n ' e m p ê c h e n t j amais sa t r ans fo rma
tion en g r o u p e q u i n o n i q u e pa r oxyda t ion . L o r s q u ' u n oxhydr i l e 
est éthérifié, il pe rd au con t ra i re complè t emen t ses p ropr ié tés 
phéuo l iques , et il n 'y a r ien d ' é t onnan t à ce que dans ce cas la 
propr ié té développat r ice ne subs i s te p lus . 

SUR UNE RÉACTION 

DES ALDÉHYDES ET DES ACÉTONES 

En collaborat ion avec M . SETEWETZ. 

(Bulletin de la. Société Chimique de Paris, 1898.) 

A p r è s avoi r m o n t r é qu 'on pouva i t subs t i t ue r avan tageuse 
men t , à l 'alcali des déve loppa teurs a lcal ins , des a ldéhydes ou des 
acétones en p résence des sulfites a lcal ins , MM. LUMIÈRE et 
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SEYEWETZ se sont d e m a n d é s si l 'on ne p o u r r a i t pas u t i l i se r cette 
p rop r i é t é de déve lopper l ' image la tente p o u r carac té r i se r la 
fonction a ldéhyd ique ou cé ton ique . Ils ont en t r ep r i s une série de 
r eche rches dans ce sens , et les r é su l t a t s o b t e n u s peuven t se 
r é s u m e r a insi : 

Dans la sér ie g rasse , les a ldéhydes ou cétones à fonction s im
ple des ca rbu re s sa turés ou n o n , tels que ln m é t h a n a l , l ' é thana l , 
le p ropana i , les b u t a n a l s , les pen tana l s , le p ropéna l , la p r o p a -
n o n e , la b u t a n o n e , ag issen t à des doses r e l a t ivemen t faibles 
lo r squ 'on les i n t rodu i t dans le réactif py roga l l i que et p r o d u i s e n t 
à des degrés différents u n déve loppemen t rap ide . 

P a r con t re , aucune act ion sens ib le n ' a été ob tenue avec la 
pa ra ldéhyde , les dér ivés de subs t i t u t ion chlorés des a ldéhydes , 
c o m m e le ch lora l , qu i , en so lu t ion a q u e u s e n ' a p lus la fonction 
a ldéhyd ique , ainsi qu 'avec des corps possédan t u n e fonction 
a ldéhyde ou acétone, et u n e ou p l u s i e u r s fonct ions alcools, 
tel que l 'aldol, le glucose, la lévulose . On obt ien t le m ê m e 
résu l t a t avec des corps r e n f e r m a n t deux fois la fonction céto
n i q u e , tels que l ' acétylacétone (p dicétone) et avec les acides 
cé ton iques (comme l 'acide p y r u v i q u e ) . P o u r t a n t , si la fonction 
acide est éthérifiée, c o m m e dans l 'é ther acé ty lacé t ique , le pou
voi r déve loppa teur se mani fes te . La réact ion est éga lement 
néga t ive avec les corps r en fe rman t deux fonct ions acides et p lu
s ieurs fonctions cé ton iques . Dans la série a r o m a t i q u e , on a 
o b t e n u u n e act ion développat r ice éne rg ique seu lemen t avec les 
a ldéhydes à fonction s imple , c o m m e les a ldéhydes benzo ïque , 
c i n n a m i q u e ou à fonction mix t e , l o r sque l ' au t re fonction est 
n e u t r e . A ins i , l ' a ldéhyde pa raoxybenzo ique et la van i l l ine n 'on t 
pas d 'act ion sens ib le su r le déve loppement , t and i s que l ' a ldéhyde 
an i s ique et le p ipé rona l ont u n e act ion m a r q u é e , b ien qu ' in
fér ieure à celle des a l d é h y d e s a r o m a t i q u e s n o n subs t i tuées . 
Les m o n o ou po lycé tones a r o m a t i q u e s à fonction s imple ou 
mix t e , te l les que l ' acé tophénone , la b e n z o p h é n o n e , le benzi le , 
la benzo ïne , les q u i n o n e s , etc. , n ' ag i s sen t pas s ens ib l emen t s u r 
les r évé la teurs a lca l ins . 

Quant a u x l imi tes de sensibi l i té de la réac t ion , elles on t été 
dé te rminées avec le m é t h a n a l , l 'é thanal et la p r o p a n o n e , en opé
r a n t c o m p a r a t i v e m e n t avec la m ê m e solut ion py roga l l i que type 
n o n add i t ionnée de composés a ldéhyd iques . Une p l aq u e coupée 
en deux étai t développée en m ê m e t e m p s et à la m ê m e t e m p é r a -
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tu re dans chaque solut ion. On a t rouvé qu' i l est possible de cette 
façon de déceler assez faci lement -Z5^Q0- de m é t h a n a l , -¡¡̂ Voo" 
d 'é thanal et -¿g- de p r o p a n o n e . C'est à peu p rès p o u r les a ldéhy
des , une sensibi l i té comparab le à celle que donne la réac t ion 
de SCHIFF avec la fuchsine décolorée pa r l 'acide su l fureux . 

E n employan t l ' h y d r o q u i n o n e , à la place de l 'acide py roga l -
l ique, la sensibi l i té est à peu près la m ê m e . 

L E D E V E L O P P E M E N T A L C A L I N S A N S L ' E M P L O I D ' A L C A L I 

En collaboration avec M . SEYEWETZ. 

(Bulletin de l'Association Belge de Photographie, 1898 et Bulletin 

de l'anniversaire de la Fondation.) 

A la sui te de cons idéra t ions t héo r iques , M M . LUMIÈRE et 
SEYEWETZ ont été a m e n é s à penser que ce r t a ins corps , te ls que 
que les p h o s p h a t e s ou les a r sén ia tes t r ibas iques , p o u r r a i e n t être 
subs t i tués aux alcalis qu 'on est obligé d 'ajouter a u x développa-
t eu r s a lcal ins . L ' expé r i ence a démon t r é l 'exact i tude de celte 
h y p o t h è s e , et le p h o s p h a t e t r i bas ique de soude s'est m o n t r é 
tout p a r t i c u l i è r e m e n t apte à être subs t i t ué aux alcalis , sauf dans 
les r évé la teurs au p a r a m i d o p h é n o l ; mais avec les au t r e s révéla
t eu r s , on peu t ob ten i r des clichés beaucoup p l u s in t enses avec 
le phospha t e qu 'avec le ca rbona te . 

Dans le m ê m e ord re d ' idées, M M . LUMIÈRE et SEYEWETZ ont 
r e m a r q u é que les a ldéhydes et les acétones en présence du sul
fite de soude pouva ien t jouer le m ê m e rôle que les alcalis vis-à-
vis des déve loppa teurs o rgan iques r en fe rman t des g r o u p e m e n t s 
phéno l iques . Cette act ion des a ldéhydes et des acétones est due 
à leur p ropr i é t é de former des combina i sons avec le bisulfite de 
soude , combina i sons qui t enden t à se p r o d u i r e tou tes les fois 
que l'on met une a ldéhyde ou une acétone en présence du sul
fite de soude . 

Un g r a n d n o m b r e d ' a ldéhydes et d 'acétones grasses et aroma
t iques ont été essayées . Les a u t e u r s ont observé q u ' a u c u n e 
a ldéhyde ou acétone o rgan ique ne saura i t être ut i l isée, m a i s il 
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n ' e n est pas de m ê m e des acétones et a ldéhydes grasses , p a r m i 
lesquel les l 'acétone ord ina i re , la fo rma ldéhyde et l ' acé ta ldéhyde 
(aldéhyde ordinaire) possèden t avec cer ta ins révé la teurs des 
avan tages très appréc iables su r les alcalis. 

On voit donc que l 'acétone et le sulfite de soude par exemple , 
u t i l i sés à la place de l'alcali dans le déve loppa teu r à l 'acide 
py roga l l i que , conserven t n o n seu lemen t à ce de rn ie r toutes 
ses qual i tés , ma i s lui confèrent en ou t re les avan t ages su ivan t s , 
qu i ont été contrôlés pa r d ivers au t eu r s : 

lo Suppres s ion complète des i nconvén ien t s hab i tue l s pré
senles pa r l 'emploi des alcalis ; 

2° Non-Coloration des couches et peu de va r i a t i ons dans les 
cou leurs de l ' a rgen t r édu i t (en ne dépassan t pas 10 ce. d 'acétone 
p o u r 100, que le cliché soit su rexposé ou qu ' i l m a n q u e de pose) ; 

3° Tona l i t é s différentes de l ' a rgent r é d u i t va r i an t du no i r 
c h a u d au sépia rougeâ t r e , l o r squ 'on a u g m e n t e la quan t i t é d'acé
tone , p ropr ié té p o u v a n t ê tre ut i l isée p o u r l 'obtent ion des pos i 
tifs su r ve r r e . 

M M . LUMIÈRE et SEYEWETZ ont déjà i nd iqué que la formaldé
h y d e p résen ta i t des p rop r i é t é s ana logues . 

On voit donc qu ' i l n'y a p l u s de r a i sons a u j o u r d ' h u i p o u r uti
l iser les alcalis caus t iques et ca rbona tes dans les r évé l a t eu r s dits 
a lca l ins , car les avan t ages incontes tab les que présente su r eux 
l 'emploi du phospha t e t r ibas ique de soude ou des a ldéhydes et 
acétones en présence du sulfite de soude , pe rme t t en t de re léguer 
déf in i t ivement les p r e m i e r s corps au n o m b r e des réactifs h i s to
r i q u e s , et l 'on a b a n d o n n e r a ce r t a inemen t s ans r eg re t la m a n i 
pu la t ion d 'une subs tance don t le contact est si désagréab le à 
no t r e é p i d é m i e et dont l 'act ion des t ruc t ive s u r la géla t ine peu t 
p r o d u i r e des acc idents i r r éméd iab le s . 

N O U V E L L E S P L A Q U E S A N T I - H A L O 

(Congrès des Sociétés Savantes, Avr i l 1898.) 

Le me i l l eu r moyen employé p o u r évi ter le ha lo , et qui avai t 
été i nd iqué p a r M. CORNU, consis te à e n d u i r e le dos de la 
lame de v e r r e d 'un m é l a n g e d 'essences a y a n t l ' indice de 
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réfract ion de ce ve r re , et auque l on incorpora i t du n o i r de 
fumée. 

Ce procédé étai t le seul qui d o n n â t des résu l ta t s comple t s , 
m a i s il avai t l ' inconvénien t d 'obl iger l ' opéra teur à faire lui-
m ê m e cette sor te de ve rn i s s age et à ne t toye r la p laque avan t le 
déve loppement . 

Certa ins fabr icants on t m i s dans le commerce des p laques 
m u n i e s de sous-couches con tenan t des oxydes mé ta l l i ques ou 
des sels ha lo ïdes insens ib les à la l umiè r e , ma i s on doit recon
na î t re qu 'avec l 'emploi de ces oxydes , il faut une couche t rès 
opaque r endan t t rès difficile le cont rô le du déve loppement et 
que les ha lo ïdes insens ib les n ' on t q u ' u n e efficacité re la t ive . 

MM. LUMIÈRE son t a r r ivés à ob ten i r des sous-couches colorées 
à l 'aide de mat iè res colorantes in so lub les , et ils ont réussi à 
couler l ' émuls ion s u r une couche préalable , colorée en r o u g e 
r u b i s , s ans que la sensibi l i té de la p r épa ra t i on en soit le m o i n s 
du m o n d e affectée. 

On conçoit qu 'avec u n tel dispositif, la solut ion d u p r o b l è m e 
soit complè te . 

SUR LES RELATIONS EXISTANT 

ENTRE L A CONSTITUTION DES MATIÈRES COLORANTES 

ET LEUR PROPRIÉTÉ 

DE SENSIBILISER LE GÉLATINO-BROMURE D'ARGENT 

POUR LES RADIATIONS ROUGES, JAUNES E T V E R T E S 

En collaboration avec M. SEYEWETZ. 

On sait que les ma t i è r e s colorantes qui sont employées en vue 
de sens ib i l i se r le g é l a t i n o - b r o m u r e d 'a rgent p o u r les r ad ia t ions 
rouges , j aunes et ver tes du spect re , n ' ag i s sen t pas en t e ignan t 
s i m p l e m e n t la gélat ine, et en fo rmant de la sorte u n écran qui 
abso rbe ra i t les r ad ia t ions complémen ta i r e s , car s'il en étai t 
a ins i , tou tes les ma t i è r e s colorantes ayant le m ê m e spect re 
d ' absorp t ion dev ra i en t ê t re des sens ib i l i sa teurs . Or l ' expér ience 
p r o u v e que cette p ropr i é t é n 'est c o m m u n e qu 'à u n n o m b r e t rès 
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r e s t r e in t de cou leur s et b ien que cer ta ines d 'en t re elles a ient des 
spectres d 'absorpt ion sens ib lement iden t iques , les unes sont des 
sens ib i l i sa teurs éne rg iques tandis que les au t r e s sont abso lu
m e n t dépou rvues de ce caractère . MM. LUMIÈRE et SEYEWETZ ont 
supposé que cette différence pouvai t s 'expl iquer pa r u n e re la t ion 
in t ime en t re la compos i t ion ch imique de la ma t i è re co lorante et 
sa p ropr ié té sens ib i l i sa t r ice . Il est à r e m a r q u e r que p a r m i ces 
subs tances , celles qu i possèdent les p ropr ié tés acides sont aussi 
n o m b r e u s e s que celles qui ont u n carac tè re bas ique . Met tan t en 
expér ience la p r e sque total i té des ma t i è res colorantes connues , 
soit env i ron 6 5 0 , et en c lassant ensui te d 'après l eu r cons t i tu t ion 
tou tes les ma t i è r e s colorantes qui avaient p r o d u i t u n effet q u e l 
conque , les a u t e u r s ont r e m a r q u é que les sens ib i l i sa teurs appar 
tena ien t tous à u n n o m b r e assez res t re in t de classes de cou leurs 
et qu ' i l s se t r o u v a i e n t r é u n i s en n o m b r e re la t ivement g r a n d 
dans chacune de ces classes. 

A i n s i , il a été t rouvé env i ron : 

4 sens ib i l i sa teurs dans les couleurs dér ivées d u d i p h é n y l m é -
t h a n e , classe qu i compte c o m m e on le sait u n t rès pet i t n o m b r e 
de r e p r é s e n t a n t s ; 

30 sens ib i l i sa teurs dans le g roupe des ph ta l é ines ou rhoda-
m i n e s ; 

12 sens ib i l i sa teurs dans le g roupe de la r o s a n i l i n e ; 
10 sens ib i l i sa teurs dans le g roupe des cou leurs dér ivées de la 

qu ino lé ine et de l 'acridine ou de la phény lac r id ine ; 
5 dans les cou leurs th iazo l iques ou azoth iazol iques ; 
10 d a n s les cou leurs azoïques d iamines dér ivées de la benzi-

dine ou de ses ana logues . 
L ' a b o n d a n c e relat ive de couleurs douées de p ropr ié tés sensibi

l isatr ices que l 'on t rouve réun ies seu lemen t dans le peti t n o m b r e 
de classes c i -dessus ind iquées , et j a m a i s i so lément dans d 'au t res , 
semble p r o u v e r que c'est b i en seu lemen t dans les ma t i è res 
co lorantes a p p a r t e n a n t à ces classes qu ' i l faut r eche rche r les 
sens ib i l i sa teurs . Et ce qui para î t confi rmer cette hypo thèse , 
c'est que dans les classes r en fe rman t les couleurs actives quel les 
qu 'e l les soient , l'effet sens ib i l i sa teur se p rodu i t toujours dans la 
m ê m e rég ion p o u r des couleurs possédan t u n m ê m e spectre 
d ' absorp t ion . 

On peu t donc admet t r e , en p r inc ipe , que dans ces mat iè res 
co lorantes , il y a u n g r o u p e qui c o m m u n i q u e à la couleur des 
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propr ié tés sens ib i l i sa t r ices . On p e u t dés igne r ces g roupes sous 
le n o m de « g roupes sens ib i l i sa teurs . » P o u r é tabl i r leur com
posi t ion, il suffit de r eche rche r que ls son t les é léments com
m u n s a u x sens ib i l i sa teurs d 'une m ê m e classe. Or on voit de 
sui te qu ' i ls se confondent avec les g roupes c h r o m o p h o r e s 
m ê m e s de ces cou leurs . 

Voici quelle est la cons t i tu t ion de ce g roupe . 

Dérivés d u D iphény lmé thane : 

H N = C 6 H 4 = C < ^ (dér ivés des pyronines) 

et HN = G < ^ (dérivés des au ramines ) 

Dérivés du t r i p h é n y l m é t h a n e : 

H N = C«Hi = G < ^ ou O = C«II* = G < ^ 

(dérivés de la rosan i l ine et ph ta lé ines) 

Dérivés de l ' acr id ine et de la phény l ac r id ine : 

N H 

/ \ 
HN = C 6 H 3 = C 

Dérivés th iazo l iques et azoth iazol iques : 

— G — 
I > C — 

— G — N - * ^ 

Dérivés azoïques (couleurs d iamines ) : 

— N = N — R 
— N = N — R 

P o u r les dér ivés de la qu ino lé ine , les g roupes sens ib i l i sa teurs 
Sont difficiles à é tabl i r avec cer t i tude , mais ils pa ra i s sen t t rès 
analogues à c eux des dér ivés du t r i p h é n y l m é t h a n e . 

On voit donc qu ' i l existe b ien effectivement, en t re le pouvo i r 
sens ib i l i sa teur d 'une subs tance et sa cons t i tu t ion , u n e re la t ion 
comparab le à celle que l 'on a t rouvée p o u r la p ropr ié té co loran te . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ACTION CURIEUSE DU P E R S U L F A T E 

D'AMMONIAQUE SUR L'ARGENT DES PHOTOTYPES 

ET UTILISATION DE CETTE ACTION 

En collaboration avec M. SEYEWETZ. 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1898, p. 395.) 

La t e c h n i q u e p h o t o g r a p h i q u e ne possède p a s jusqu ' i c i de 
procédé p e r m e t t a n t d'affaiblir d i r ec t emen t u n pho to type dur , 
m a n q u a n t de pose et t rop développé pa r exemple , sans dé t ru i re 
ou tout au m o i n s a t t énue r les demi- te in tes qui co r r e sponden t 
a u x pa r t i e s s o m b r e s de l 'objet p h o t o g r a p h i é . Les subs tances 
ut i l i sées jusqu ' i c i p o u r affaiblir les cl ichés, tels que les m é l a n g e s 
de f e r r i cyanure de p o t a s s i u m et d 'hyposulf i te de soude , agis
sen t su r l ' a rgent qui forme l ' image en h; d i s so lvan t g radue l 
l emen t à pa r t i r de la surface j u s q u ' a u fond de la couche de 
géla t ine . 

MM. LUMIÈRE et SEYEWETZ ont cons ta té que le persulfate 
d ' a m m o n i a q u e en so lu t ion aqueuse joui t de la p ropr i é t é d'affai
b l i r les cl ichés en ag i s san t de préférence su r les pa r t i e s les p lus 
opaques tout en conse rvan t les demi- teintes des o m b r e s , q u i , p a r 
les m é t h o d e s en usage , d i spara i s sen t les p r e m i è r e s . Ce ré su l t a t 
qu i semble a priori pa radoxa l , peut s ' expl iquer si l 'on admet 
que le nouve l agent exerce son act ion depuis le fond de la cou--
che j u s q u ' à la surface, c'est-à-dire en sens inverse des subs tances 
jusqu ' ic i u t i l i sées . 

On peut i m a g i n e r que le persulfa te exerce son act ion de la 
m a n i è r e su ivan te . Sous l ' influence de l ' a rgent du cl iché, il doit 
fort p r o b a b l e m e n t donne r u n sel n e u t r e double d 'a rgent et d 'am
m o n i a q u e qui est so luble dans l 'eau. La so lu t ion , après avoir 
agi s u r l ' a rgen t , p réc ip i te du res te par l 'acide c h l o r h y d r i q u e ou 
les ch lo ru re s . Mais , d 'aut re pa r t , on sait que b ien que doué 
de p ropr i é t é s oxydan tes éne rg iques , le persul fa te d ' a m m o 
n i a q u e , de m ê m e que l'eau oxygénée , est suscept ible de d o n n e r 
l ieu à des réac t ions réduc t r i ces . A ins i , ajouté à u n e solut ion 
de n i t r a te d ' a rgen t , il r édu i t r a p i d e m e n t l ' a rgent à l 'état méta l -
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l ique en m ê m e temps qu ' i l se p rodu i t u n a b o n d a n t d é g a g e m e n t 
d 'oxygène . 

Cette de rn iè re p ropr i é t é p e r m e t d ' exp l iquer l 'action du per-
sulfatc d ' a m m o n i a q u e . 

Quand on p longe le cliché dans une solut ion de ce corps , 
celle-ci pénè t re r a p i d e m e n t dans l 'épaisseur de la couche de 
gélat ine et se t rouve en contact avec l 'a rgent . 11 se forme une 
pet i te quan t i t é de sel double argent i que qui se diffuse dans 
l 'excès de so lu t ion de persul fa te d ' a m m o n i a q u e où b a ig n e la 
p laque . Celle-ci, en p résence du sel so luble d ' a rgen t formé, tend 
à donne r de l ' a rgen t r édu i t . 

Mais cette réact ion inverse se p rodu i t s u r t o u t à la surface de 
la couche de géla t ine , pu i sque c'est là que se t rouve l 'excès de 
persulfa te nécessa i re p o u r la réduc t ion , et doit a l ler en s 'atté-
n u a n t depuis la surface j u s q u ' a u fond de la couche . C'est v ra i 
s emblab l emen t cette réact ion inverse qui tend à ra len t i r , 
ex t é r i eu remen t su r tou t , la d i sso lu t ion de l ' a rgent dans le persul 
fate d ' a m m o n i a q u e . C'est p o u r q u o i il n 'es t pas poss ib le avec ce 
réactif d ' a t t énuer , m ê m e fa iblement , les voiles de su rexpos i t ion 
qui , on le sait, sont cons t i tués par de l ' a rgen t rédu i t exclusive
men t à la surface de la gé la t ine . 

Pour ob ten i r les me i l l eu r s r é su l t a t s , il faut employe r la solu
t ion de persul fa te à 5 % ; avec u n e so lu t ion p lus forte, la géla t ine 
pou r r a i t être a t taquée . 

En sor tan t le cl iché de la so lu t ion , on r e m a r q u e que l 'act ion 
du persulfate se con t inue u n peu en dehors du ba in , et si l 'on ne 
lave pas de suite le cliché t rès a b o n d a m m e n t , l 'act ion affaiblis
sante peu t aller un peu p l u s loin qu 'on ne le voudra i t . On 
peut évi ter faci lement cet accident , soit en a r rê t an t l 'opé
rat ion lo r sque l ' épreuve n 'a pas encore a t te int le degré d'affai
b l i s sement que l 'on désire obteni r , soit en p longean t i m m é 
d ia tement l 'épreuve à sa sor t ie du ba in de persulfa te dans u n e 
solut ion de sulfite ou de bisulfite de soude à 10 % p e n d a n t 
que lques m i n u t e s . 

Les clichés qui ont a insi été affaiblis au persulfate d ' ammo
n iaque p e u v e n t ensui te être renforcés par les renforça teurs 
o rd ina i res . 
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SUR L'EMPLOI 

DES AMINES COMME SUCCÉDANÉS DES ALCALIS 

DANS LES DÉVELOPPATEURS ALCALINS 

En collaboration avec M. SEYEWETZ. 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1898, p. 558.) 

E n r a i son de la s imi l i tude des p ropr ié tés de l ' a m m o n i a q u e et 
des aminés grasses , il étai t à p révo i r que ces de rn i è r e s pour 
ra i en t j oue r le rôle d 'alcalis dans les déve loppa teurs a lca l ins . 
L ' expé r i ence a confirmé cette h y p o t h è s e et les aminés grasses 
ont donné en t re les m a i n s de MM. LUMIÈRE et SEYEWETZ des 
résu l ta t s qu i se ra ien t t rès in té ressan t s si ces subs tances ne p o s 
sédaient pas u n e odeur t r ès désagréab le qui empêche leur emploi 
p r a t i que . 

Voici le r é s u m é des expér iences faites avec d ivers r évé la teur s . 

HYDROQUINONE. — La m o n o é t h y l a m i n e agit avec une g r ande 
énerg ie , ma i s elle p r o d u i t u n voile d ichro ïque que d o n n e aussi 
la d i m é t h y l a m i n e . -La t r i m é t h y l a m i n e est u n peu m o i n s éner
g ique , m a i s elle ne d o n n e pas de voile et les images développées 
sont très p u r e s . 

Voici u n e formule de révé la teu r à l ' h y d r o q u i n o n e et à la tri
m é t h y l a m i n e qui donne d 'excel lents r é su l t a t s . 

Eau 1000 gr. 
Hydroquinone 8gr. 
Sulfito de soude anhydre 35 gr. 
Solution de triméthylamine à 33 % . . . . 100 ce. 

ACIDE PYROGALLIQUE. — Les aminés grasses p r o d u i s e n t des 
effets ana logues à ceux qu 'e l les d o n n e n t avec l ' h y d r o q u i n o n e . 

La mei l l eu re fo rmule est la su ivan te : 

Eau 1000 gr. 
Sulfito do soudo anhydre 30 gr. 
Acide pyrogallique 10 gr. 
Solution de triméthylamine à 33 °/o . . . . 60 ce. 
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PARAMIDOPHÉNOL. — En remplaçant par les aminés grasses la 
lithine caustique, qui est l'alcali dissolvant le mieux le parami
dophénol, on obtient des résultats particulièrement intéressants, 
car jusqu'ici on n'avait pu trouver aucun succédané des alcalis 
caustiques pour ce révélateur, le paramidophénol n'étant que 
peu ou pas soluble dans les solutions des corps uti l isés jusqu'ici 
avec les autres révélateurs comme succédanés des alcalis. C'est 
encore la tr iméthylamine qui donne avec ce révélateur les meil
leurs résultats. Employée en quantité suffisante, elle donne des 
images très intenses, plus vigoureuses que celles que fournit, 
dans les mêmes conditions, la lithine caustique. 

Solut ion de sulfite de soude sa tu rée . . . . 1000 gr. 
P a r a m i d o p h é n o l b a s e 10 gr. 
Solution commerciale de triméthylamine . . 150 ce. 

Les autres aminés supérieures, éthylamines, propylamines, 
butylamines, amylamines , etc., agissent comme alcalis, mais à 
un moindre degré, et elles donnent des voiles dichroïques plus 
ou moins intenses. 

AMINÉS AROMATIQUES. — Les aminés aromatiques, telles que 
aniline, toluidine, xylidine, mono — et diméthylanil ine, mono — 
et diéthylaniline, diphénylamine, métaphénylènediamine, ont 
donné des résultats absolument négatifs, bien que plusieurs 
d'entre elles soient des bases énergiques. 

S U R L A S A L I F I C A T I O N 

D E S G R O U P E S DE L A FONCTION D É V E L O P P A T R I C E 

P A R L E S A M I N E S E T L E S P H É N O L S 

En collaboration avec M. SEYEWETZ. 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1899, p. 31.) 

En expérimentant sur les amines grasses, les monamines et 
les diamines aromatiques, M M . LUMIÈRE et SEYEWETZ ont pu cons
tater que seules les amines grasses combinées aux développa-
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t eu r s à fonction p h é n o l i q u e son t suscept ib les de fourn i r des 
subs tances p o u v a n t ê tre u t i l i sées p r a t i q u e m e n t sans addi t ion 
d'alcali p o u r le déve loppemen t de l ' image la ten te . 

Les m o n o a m i n e s a r o m a t i q u e s , a insi que les bases p y r i d i q u e s 
combinées a u x révé la teurs phéno l iques , fo rment des subs tances 
don t la so lu t ion aqueuse ou hydroa lcoo l ique ne développe pas 
l ' image la ten te . Il en est de m ê m e des c o m b i n a i s o n s de ces 
m ê m e s déve loppa teu r s phéno l iques avec les d i amines ne ren
fe rman t pas la fonction développat r ice . P a r cont re , les combi 
n a i s o n s des d i amines développatr ices avec les phéno l s m o n o ou 
p o l y a t o m i q u e s , pos sédan t ou n o n la fonction déve loppat r ice , 
révè len t l ' image la tente sans add i t ion de carbonate ou de sulfite 
alcalin, m a i s dans tous les cas leur p o u v o i r r évé la t eu r est t rop 
faible p o u r être ut i l isé p r a t i q u e m e n t . La p h é n y l h y d r a z i n e com
binée aux phéno l s se compor t e c o m m e une d i a m i n e ne possé
d a n t pas la fonction développat r ice . 

On peu t exp l ique r cette différence en t re les combina i sons des 
aminés déve loppa t r ices avec les phéno l s et celle des aminés non 
déve loppa t r ices avec ces m ê m e s phéno l s , en supposan t que dans 
tou tes ces c o m b i n a i s o n s c'est tou jours pa r les g r o u p e s phéno 
l iques qu ' a l ieu la s o u d u r e , de sorte que si les doux g roupes 
a m i n é s en o r tho ou p a r a fo rman t la fonction déve loppat r ice 
n ' ex i s tan t pas dans le n o u v e a u composé , celui-ci ne jou i ra p lus 
de la p ropr i é t é de développer l ' image la tente sans alcali . 

SUR LES PROPRIÉTÉS RÉVÉLATRICES 

D'UNE NOUVELLE COMBINAISON D'HYDROQUINONE 

ET DE PARAPHÉNYLÈNEDIAMINE 

En collaboration avec M. SEYEWKTZ. 

[Bulletin de la Société Française de Photographie, Février 1899, p. 135.) 

P a r m i les c o m b i n a i s o n s que l 'on peu t ob ten i r en salifiant les 
g r o u p e s de la fonction développat r ice p a r les aminés et les phé
n o l s , il en est u n e qu i p résen te des p ropr ié tés t rès impor t an t e s : 
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c'est la combina i son d ' h y d r o q u i n o n e et p a r a p h é n y l è n e d i a m i n e . 
Ce composé , don t la formule est assez compl iquée , a été appelé 
hydramine pa r les a u t e u r s . 

L ' h y d r a m i n e se p ré sen te en bel les écailles b lanches fondant 
ve r s 195°, à pe ine soluble dans l 'eau à froid, assez soluble à chaud . 
E n s imple so lu t ion aqueuse , elle développe l ' image la tente , ma i s 
d 'une m a n i è r e lente et celle-ci res te faible. Avec le sulfite de 
soude, les carbonates a lcal ins ou le p h o s p h a t e t r ibas ique de soude 
et m ê m e l 'acétone, elle ne donne que des images assez g r i ses . 
Mais l ' addi t ion de l i th ine caus t ique au sulfite de soude p e r m e t 
d 'ob ten i r des images parfa i tes . 

La mei l l eure formule est la su ivan te : 

E a u 1000 oc. 
Sulfite de soude a n h y d r e 16 gr. 
H y d r a m i n e 5 gr. 
L i th ine caus t ique 3 gr . 

Le révé la teur a insi cons t i tué donne des images t rès v igou
reuses , p r é s e n t a n t u n e parfaite g rada t ion d a n s les demi - t e in t e s : 
l ' image appara î t assez r a p i d e m e n t , m o n t e r é g u l i è r e m e n t et peu t 
a t te indre enfin la m ê m e in tens i té qu 'avec les r évé la teurs les 
p lus éne rg iques c o n n u s . 

La so lu t ion révéla t r ice ob tenue c o m m e ci -dessus est i nco lo re ; 
elle ne noi rc i t p a s sens ib l emen t la peau et peu t être conservée 
sans a l té ra t ion sensible d a n s u n flacon bouché ; elle n ' a t t aque 
pas la géla t ine , car la l i th ine s'y t rouve en p ro p o r t i o n t rès 
faible. Une qual i té r e m a r q u a b l e de ce nouveau révé la teur est sa 
g r ande sensibi l i té à l 'act ion du b r o m u r e de p o t a s s i u m : l c c . de 
solut ion à 10 % in t rodu i t dans 100 ce. de révé la teur p rodu i t déjà 
une action t rès m a r q u é e . Avec 10 ce. de b r o m u r e p o u r 100 ce. de 
solu t ion , on peu t a r r ê t e r à peu près complè tement le déve loppe
men t . Il est donc poss ib le , avec le r évé l a t eu r à l ' h y d r a m i n e , de 
co r r ige r faci lement la su rexpos i t ion . 
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S U R L E S A C T I O N S 

D E L A L U M I È R E A U X T R È S B A S S E S T E M P É R A T U R E S 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, Mars 1899, p. 176.) 

On sait que l 'act ion de la l umiè re su r les sels ha lo ïdes d ' a rgen t 
est expl iquée pa r ce r ta ins a u t e u r s c o m m e u n p h é n o m è n e d 'o rdre 
p u r e m e n t p h y s i q u e et pa r d ' au t res , pa r u n e décompos i t ion chi
m i q u e du sel d 'a rgent . P a r t a n t de cette obse rva t ion que les réac
t ions ch imiques sont p lus lentes à froid qu 'à chaud , M M . LUMIÈRE 
on t pensé que si l ' impress ion latente étai t s u p p r i m é e ou forte
m e n t a t t énuée aux t rès basses t e m p é r a t u r e s , on au ra i t u n a rgu
m e n t de p lus en faveur de l ' hypo thèse d 'une modificat ion 
c h i m i q u e du sel d ' a rgen t . 

Ils on t a ins i é tudié u n cer ta in n o m b r e d 'act ions p h y s i q u e s et 
c h i m i q u e s de la l u m i è r e a u x t empéra tu re s e x t r ê m e m e n t basses 
que l 'on peu t ob ten i r faci lement à l 'aide de l 'air l iqu ide . 

A u n e t e m p é r a t u r e de — 191°, la l umiè re ne p r o d u i t p l u s d'ac
t ion appréc iab le su r le b r o m u r e d 'a rgent lo rsque l 'exposi t ion est 
c o u r t e ; p o u r ob ten i r le m ê m e effet, il faut u n e exposi t ion 
4 0 0 fois p lus g r ande à — 191° qu 'à la t e m p é r a t u r e o r d i n a i r e . 
D 'aut re pa r t les p l aques p h o t o g r a p h i q u e s p longées d a n s l 'air 
l i qu ide ne s u b i s s e n t aucune modification p e r m a n e n t e et conser 
vent , lo rsqu 'e l les ont été r a m e n é e s à la t e m p é r a t u r e o rd ina i r e , 
tou tes l eurs p rop r i é t é s . M M . LUMIÈRE ont auss i r e m a r q u é que 
l ' image latente ob tenue dans des condi t ions o rd ina i r e s d 'exposi
t ion ne sub i t aucune modif icat ion lo r sque la couche sens ib le qu i 
la por t e est refroidie à — 1 9 1 ° et qu'el le peu t être développée 
après réchauffement sans qu ' i l soit poss ible de consta ter le moin
dre affaiblissement de l ' impress ion ini t iale . 

Le re f ro id i ssement est ^donc la seule cause de la per te de la 
sensibi l i té , obse rva t ion qui tend à faire cons idérer l ' image la tente 
c o m m e le résu l t a t d 'une décompos i t ion ch imiq u e du sel ha lo ïde 
d ' a rgen t . 

Si les act ions c h i m i q u e s de la l umiè re ne se mani fes ten t p l u s 
à — 1 9 1 ° , il n ' en est pas de m ê m e de t o u s les p h é n o m è n e s p ro 
dui t s sous l ' influence de la l umiè r e , tel que la phospho re scence . 
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Les subs tances phosphorescen tes excitées p r é a l a b l e m e n t p a r la 
lumiè re , pe rden t i n s t a n t a n é m e n t l eurs p ropr i é t é s par t i cu l iè res , 
lo r squ 'on aba isse leur t empé ra tu re à - -191°. Leur faculté de lu i re 
est suspendue pa r le froid ma i s n o n dé t ru i t e . 11 suffit en effet de 
les r a m e n e r à la t e m p é r a t u r e o rd ina i r e , m ê m e après p l u s i e u r s 
jours d ' i m m e r s i o n d a n s l 'air l iqu ide , pour qu 'el les r e p r e n n e n t 
une phosphorescence aussi in tense qu 'au m o m e n t d 'être 
refroidies. 

On peu t conclure de ces expér iences que l 'exci tat ion s'est p ro 
dui te et que la l umiè re s'est e m m a g a s i n é e à — 191° d 'une façon 
qui para î t m ê m e p lus m a r q u é e qu ' aux t e m p é r a t u r e s o rd ina i r e s , 
mais la res t i tu t ion est s u s p e n d u e p a r l e froid et ne se manifes te 
qu 'à la sui te du réchauffement . 

INFLUENCE DES T E M P É R A T U R E S T R È S BASSES 

SUR L A PHOSPHORESCENCE 

(Comptes Rendus de. V'Académie des Sciences, 27 Févr i e r 1899.) 

Revenan t su r la ques t ion de l ' influence des t en ipé ra tu re s t rès 
basses su r la phosphorescence , MM. LUMIÈRE ajoutent de n o u 
veaux faits à leur p récédent t rava i l . Ils ont d 'abord dé t e rminé la 
t e m p é r a t u r e l imi te à pa r t i r de laquel le la phosphorescence est 
s u s p e n d u e . Cette l imite se t rouve en t re — 45°et •— 55° p o u r des 
échant i l lons de sulfure de ca lc ium et de zinc excités pa r l 'arc 
é lec t r ique , pendan t 2 s econdes ; la l imi te peut être reculée à — 90° 
quand l 'excitat ion a lieu au m o y e n d u m a g n é s i u m . 

Enfin, si ces subs t ances son t excitées dans l 'air l iqu ide pa r la 
lumière du m a g n é s i u m , condi t ion qui donne à la phosphores 
cence le m a x i m u m d ' intensi té lors d u réchauffement , cette 
phosphorescence c o m m e n c e à se mani fes te r dès que la t empé ra 
ture s'élève. On perçoi t déjà une faible l ueu r à — 180° et la lumi 
nosi té devient de p lus en p l u s g r a n d e au fur et à m e s u r e que 
la t e m p é r a t u r e s'élève, con fo rmémen t anx faits s igna lés pa r 
M. BECQUEREL. 

L o r s q u e la l umiè re agi t s u r u n corps phospho re scen t , à la 
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t e m p é r a t u r e o rd ina i r e , ce corps t r ans forme déjà dès le débu t de 
l 'excitation, une par t ie de la v ib ra t ion qui l'a excité. Ces deux 
p h é n o m è n e s , exci ta t ion et r es t i tu t ion , é ta ient liés jusqu ' ic i d 'une 
façon in t ime . L 'exci ta t ion aux t e m p é r a t u r e s e x t r ê m e m e n t basses 
p e r m e t de les séparer et MM. LUMIÈRE ont p u t i r e r de ce fait 
r e m a r q u a b l e deux r e m a r q u e s in té ressan tes . La p h o s p h o r e s 
cence que l 'on peu t observer lo rsque l ' i l l umina t ion a lieu 
vers — 200° est p lus in tense , tou tes choses égales d 'ai l
l eu r s , que celle qu 'on ob t i endra i t à la t e m p é r a t u r e o rd ina i r e . 
De p lus , on sait que la phosphorescence est m a x i m u m a u 
m o m e n t de l 'excitat ion et qu'el le décroî t r a p i d e m e n t , su r t ou t 
pendan t les p r e m i e r s i n s t an t s qui su ivent l ' impress ion . Dans les 
condi t ions o rd ina i re s d 'opéra t ion , ces p r e m i e r s i n s t an t s de la 
res t i tu t ion échappen t à l 'observa teur , t and i s que si l 'excitat ion 
a l ieu vers —200", on peu t percevoi r , m a i s s eu l emen t lors du 
réchauffement b r u s q u e , la phosphorescence avec u n e in tens i té 
qui ne peu t ê t re ob tenue dans a u c u n au t re cas . 

SUR L'EMPLOI DE L'IODURE MERCURIQUE 

COMME RENFORÇATEUR 

En collaboration avec M. S F . Y F . W K T Z . 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1899, p. 472.) 

L ' i o d u r e m e r c u r i q u e d i ssous dans l 'hyposulfi te de soude cons
t i tue u n renforça teur t rès éne rg ique , et qui p ré sen te l ' avan tage 
de p e r m e t t r e de su iv re d i rec tement le renforcement de l ' image . 
M a l h e u r e u s e m e n t , les images renforcées m a n q u e n t de s tabi l i té : 
elles j aun i s sen t à la l ongue , et d i m i n u e n t peu à peu d ' in tens i té 
s ans qu 'on ait pu jusqu ' i c i p réc i se r la cause de cette a l té ra t ion . 

A v a n t de r e c h e r c h e r les moyens d'y r eméd ie r , MM. LUMIÈRE et 
SEYEWETZ ont d ' abord essayé d 'établ ir la théor ie de l 'opéra t ion 
du r en fo rcemen t . 

On peu t a d m e t t r e que la d i sso lu t ion d ' iodure m e r c u r i q u e dans 
l 'hyposulf i te de soude a l ieu p a r su i te de la format ion d 'un 
sel doub le r é p o n d a n t à la formule : H g l 2 + 2 N a A S 3 0 3 qui 
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cor respondra i t du res te aux p ropor t ions respect ives des réactifs 
en t ran t dans la composi t ion du renforça teur . Cet iodure , sous 
l 'influence de l ' a rgent du cl iché, doit se r édu i r e à l 'état d ' io-
dure m e r c u r e u x . Celui-ci , dans une deux ième p h a s e , se ra décom
posé par l 'hyposulfi le de soude avec format ion de m e r c u r e 
méta l l ique et d ' iodure m e r c u r i q u e , qui se d i s soudra i t dans l 'hy-
posulfite de soude c o m m e au début , et ainsi de su i te , l 'hyposulf i te 
n ' e n t r a n t en réact ion que grâce à sa p ropr i é t é d i sso lvan te de 
l ' ioduro m e r c u r i q u e . L ' intensif icat ion du cliché serai t donc d u e , 
comme on le voit , au mé lange de m e r c u r e et d ' iodure d ' a rgen t 
qui p r e n n e n t na i ssance dans la réac t ion . 

On peut confi rmer dans une cer ta ine m e s u r e cette h y p o t h è s e 
en cons ta tan t que l ' image ob tenue peu t être faci lement affaiblie 
à l 'aide d 'une so lu t ion d 'hyposulfi te de soude qui d issout l ' iodure 
d ' a rgen t . 

Cela posé, les a u t e u r s é tud ien t les a l té ra t ions que p r é s e n t e n t 
les clichés renforcés à l ' iodure m e r c u r i q u e . Il est à r e m a r q u e r 
que l 'on peut p r o d u i r e en u n e dizaine d 'heures e n v i r o n la 
m ê m e a l té ra t ion de l ' image que l 'on observe en la i ssan t à l ' a i r , 
p lu s i eu r s moi s , les clichés renforcés à l ' iodure m e r c u r i q u e , et 
que l 'on avait a t t r ibuée à tor t jusqu ' i c i à l 'act ion de la lumiè re et 
de l 'air. Il suffit p o u r cela de la isser les clichés renforcés en 
contact avec l 'eau. Or les sels con tenus dans l 'eau sont é t r a n g e r s 
à cette a l té ra t ion , qui peu t être p rodu i t e aussi b ien pa r l 'eau d i s 
t i l lée. Dans ces condi t ions , on consta te que l ' image qui a p r i m i t i 
v e m e n t u n ton b run-no i r j aun i t peu à peu , et que le j a u n i s s e m e n t 
s 'accentue au fur et à m e s u r e que le contact avec l 'eau se p r o 
l o n g e . 

On p o u r r a i t c roi re que le c h a n g e m e n t de couleur est dû à la 
format ion lente d ' iodure m e r c u r e u x , pa r réac t ion de l ' iodure 
d 'a rgent s u r le m e r c u r e . Mais cette h y p o t h è s e est inexacte , 
comme le m o n t r e n t MM. LUMIÈRE et SEYEWETZ, et ils pensen t que 
sous l ' influence de l ' humid i t é et de l 'oxygène d issous dans l 'eau, 
le m e r c u r e , en s 'oxydant , forme avec l ' iodure d ' a rgen t une com
b ina i son d 'une cou leur j a u n e (peut-être HgO, Hg l ) . Un tel com
posé r épondra i t pa r f a i t emen t aux propr ié tés que nous avons 
s ignalées p lus h a u t . 

Les a u t e u r s ont r econnu que lo r squ 'on p longe u n cliché d a n s 
u n des r éduc t eu r s de l ' iodure d 'a rgent après un lavage sommaire , 
succédant au renforcement , on peut ob ten i r la t r ans fo rma t ion 
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in tégra le de l ' iodure d ' a rgen t en a rgen t méta l l ique , ce qui em
pêche toute a l té ra t ion u l t é r i eu re et format ion de la comb ina i son 
d 'oxyde de m e r c u r e et d ' iodure d ' a rgen t . Cette opéra t ion ne 
modifie pas s ens ib l emen t l ' in tensi té de l ' image pa r t ranspa
rence et ce n 'es t que p a r réflexion que l'on peu t juger de la 
r éduc t ion de l ' iodure d ' a rgen t . 

Ce t r a i t emen t u l t é r i eu r pa r u n révé la teu r est donc avan tageux , 
car il a ssure la conserva t ion de l ' image renforcée sans en changer 
l ' in tens i té et p e r m e t de bénéficier de tous les avan tages du r en 
fo rcement à l ' iodure m e r c u r i q u e et à l 'hyposulfi te de soude sans 
en offrir les i nconvén ien t s . 

A y a n t dé t e rminé la cause p robab le de l 'a l téra t ion des cl ichés 
renforcés avec la so lu t ion d ' iodure m e r c u r i q u e dans l ' iodure de 
po t a s s ium, MM. LUMIÈRE et SEYEWETZ ont examiné s i , en u t i l i s an t 
u n d i s so lvan t de l ' iodure m e r c u r i q u e doué de p ropr i é t é s ré
duc t r ices et suscept ib le d 'être employé en g r a n d excès pa r 
r a p p o r t à l ' iodure m e r c u r i q u e , il ne sera i t pas possible d 'évi ter 
cette a l t é ra t ion . Or l ' iodure m e r c u r i q u e est t rès soluble dans la 
solut ion aqueuse de sulfite de soude , p ropr ié té qui n ' ava i t pas 
encore été r e m a r q u é e j u s q u ' a l o r s , et cette so lu t ion possède des 
p rop r i é t é s renforçat r ices t rès é n e r g i q u e s . 

MM. LUMIÈRE et SEYEWETZ ont donc établi la formule su ivan t e 
d 'un r en fo rça teu r qui donne d 'excel lents r é su l t a t s : 

Eau 100 ce. 
Sulfite de soude anhydre 10 gr. 
Iodure mercurique 1 gr. 

L ' image s ' intensifie g r adue l l emen t en p r e n a n t u n e te inte b r u n 
foncé. On peu t su iv re pas à pas les p r o g r è s d u renforcement et 
l ' a r rê ter au po in t vou lu . L ' o p é r a t i o n peut avoir l ieu d i r ec temen t 
après le fixage du cl iché, u n lavage s o m m a i r e é tant suffisant. 
En d i luan t cette so lu t ion , ou b ien en p r e n a n t , p o u r la m ê m e 
t eneu r en sulfite, des quan t i t é s de p lus en p lus faibles d ' iodure 
m e r c u r i q u e , on ob t i end ra u n renforcement de p lus en p l u s lent, 
m a i s l ' intensif icat ion sera tou jours d ' au tan t p lus g r a n d e qu 'on 
p r o l o n g e r a p lus l ong t emps l 'opéra t ion . D 'aut re p a r t , on p o u r r a 
ob ten i r une acLion de p l u s en p lus rap ide en a u g m e n t a n t p e u à 
peu la t eneu r en iodure m e r c u r i q u e , sans dépasser cependan t 
la quan t i t é m a x i m a de 2 g r . p o u r 100 gr . d 'eau et 20 gr . de sul
fite a n h y d r e . 
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Or lo r squ 'on laisse d igé re r d a n s l 'eau p e n d a n t une dizaine 
d 'heures env i ron , u n cliché renforcé c o m m e n o u s venons de 
l ' indiquer , il p r e n d peu à peu une colora t ion j aune-ve rdâ t re 
iden t ique à celle qui p r e n d na i ssance dans le cas du renforça teur 
à l 'hyposulfi te et qui est due v r a i s e m b l a b l e m e n t aux m ê m e s 
causes . Si, au sor t i r du révé la teu r , on lave l ' épreuve dans les con
di t ions n o r m a l e s , u n e demi -heu re à t ro i s q u a r t s d 'heure e n v i r o n , 
on obt ient une image qui devient peu à peu j aunâ t r e dans u n e 
a tmosphè re h u m i d e , m a i s dans u n e a t m o s p h è r e sèche cette 
a l té ra t ion se mani fes te t rès l en t emen t et ne dev ien t n e t t e m e n t 
visible qu ' ap rès p lus i eu r s mo i s . 

P o u r évi ter complè t emen t l 'a l térat ion de l ' image , il suffit de la 
p longer au sor t i r du renforça teur , et après u n lavage s o m m a i r e , 
dans u n des r é d u c t e u r s de l ' iodure d ' a rgen t (déve loppa teurs au 
p a r a m i d o p h é n o l , au d i a m i d o p h é n o l , à l ' b y d r a m i n e , à l 'acide 
pyroga l l ique , à l ' h y d r o q u i n o n e , etc.). On a r r i ve a ins i à t r a n s 
former i n t é g r a l e m e n t l ' iodure d ' a rgen t en a rgen t mé ta l l ique et 
il ne reste p lus d ' iode dans l ' image . On peu t a lors la isser 
sé journer l ' épreuve d a n s l 'eau u n t e m p s que lconque sans 
qu ' aucun j a u n i s s e m e n t de l ' image se p rodu i se . 

Les so lu t ions d ' iodure m e r c u r i q u e , aussi b ien dans le sulfite 
que dans l 'hyposulfi te de soude, se conse rven t q u a n d on les 
ma in t i en t à l 'abri de la l umiè re . Sans cette p récau t ion , il se 
dépose de l ' iodure m e r c u r e u x , p u i s d u m e r c u r e et le l iquide 
perd l en temen t ses p ropr ié tés renforçatr ices . 

La théor ie du renforcement à l ' iodure m e r c u r i q u e et au sulfite 
de soude est fort p r o b a b l e m e n t t r è s vois ine de celle que les 
au teu r s i n d i q u e n t p o u r l 'hyposulfi te de soude . On peut suppose r 
pa r exemple que la d isso lu t ion de l ' iodure m e r c u r i q u e a lieu 
grâce à la fo rmat ion d 'un sel double r e n f e r m a n t à la fois du 
sulfite de soude et de l ' iodure m e r c u r i q u e . 

Dans l 'act ion du renforça teur su r l ' a rgent du cl iché, il est 
p robab le que la réac t ion a l ieu en deux p h a s e s . Dans la p r e m i è r e , 
l ' iodure m e r c u r i q u e sera i t r édu i t à l'état d ' iodure m e r c u r e u x 
avec format ion d ' iodure d ' a rgen t . Dans la deux ième , l ' iodure 
m e r c u r e u x serai t dédoublé en m e r c u r e et iodure m e r c u r i q u e , 
qui se d i s soudra i t dans le sulfite de soude . On p o u r r a i t déjà 
supposer , a insi que cela a été s igna lé d 'une façon ana logue p o u r 
l 'hyposulfi te de soude , que l ' iodure m e r c u r i q u e p r o v e n a n t du 
dédoub lemen t de l ' iodure m e r c u r e u x , au l ieu do fo rmer s im-
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p l e m e n t u n e combina i son directe avec le sulfite de soude , d o n n e 
avec ce corps , pa r double décomposi t ion , de l ' iodure de s o d i u m 
et du sulfite doub le de m e r c u r e et de s o d i u m . 

On peu t aussi d i s soudre l ' iodure m e r c u r i q u e dans d 'au t res 
subs t ances p o u r cons t i tue r des renforça teurs , et MM. LUMIÈRE et 
SEYEWETZ ont essayé à ce po in t de vue , différentes subs t ances : 
iodure de po t a s s ium, ch lo ru re d ' a m m o n i u m et ch lo ru re de 
s o d i u m ou de po ta s s ium. Ces d i sso lvan ts , b ien que d o n n a n t u n e 
intensif icat ion du cliché auss i g r a n d e que celle que l 'on obt ient 
avec l 'hyposulf i te ou le sulfite de soude (en exceptan t toutefois 
les c h l o r u r e s de po t a s s ium et de sod ium, dans lesquels l ' iodure 
m e r c u r i q u e est déjà peu soluble) , p ré sen ten t l ' inconvénient , si on 
les soume t à u n lavage a b o n d a n t ma i s r ap ide au sor t i r du ba in 
renforça teur , de former dans la couche u n préc ip i té j aune p lus 
ou m o i n s rougeâ t re , qui est sans doute u n m é l a n g e d ' iodure 
m e r c u r i q u e et m e r c u r e u x . 

E n r é sumé , g râce aux qual i tés spéciales qu 'e l le possède , la 
so lu t ion d ' iodure m e r c u r i q u e dans le sulfite de soude peu t 
recevoi r de n o m b r e u s e s appl ica t ions . 

NOUVEL ENREGISTREUR 

POUR INSCRIPTIONS CONTINUES 

(Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, 14 Mai 1900 

et Société de Biologie, 19 Mai 1900.) 

Les appare i l s i n sc r ip t eu r s u t i l i sés jusqu ' ic i dans l 'expér imen
ta t ion phys io log ique n 'on t pas réal isé p r a t i q u e m e n t , d 'une façon 
complè te , l 'un des des idera ta de la mé thode g r a p h i q u e , c 'es t-à-
di re la con t inu i té de l ' inscr ip t ion. MM. LUMIÈRE ont che rché à 
combler cette lacune en cons t ru i s an t u n appare i l qui pe rme t t e 
de faire dérou le r devant le s tylet i n sc r ip t eu r u n e très g r a n d e 
l o n g u e u r de pap ie r . L ' i n s c r i p t i o n s'effectue s u r pap ie r endu i t 
de no i r de fumée, et l ' apparei l p e r m e t d 'ob ten i r au toma t ique 
m e n t l ' enfumage, l ' inscr ip t ion et le ve rn i s sage . Nous r envoyons 
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pour la descr ip t ion de cet appare i l au m é m o i r e o r ig ina l , accom
pagné de dess ins sans lesquels il est difficile de c o m p r e n d r e le 
m é c a n i s m e . 

SUR L'EMPLOI DES SELS AU MAXIMUM 

COMME AFFAIBLISSEURS DE L'IMAGE PHOTOGRAPHIQUE 

AUX SELS D'ARGENT 

En collaboration avec M. SEYEWETZ. 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, Février 1900, p. 103.) 

LES AFFAIBLISSEURS DES IMAGES ARGENTIQUES 

En collaboration avec M. SEYEWETZ. 

(Congrès des Sociétés Savantes, 1900.) 

L'affaibl issement des cl ichés peu t ê t re ob t enu à l 'aide de p r o 
cédés assez n o m b r e u x qui p e u v e n t se r a n g e r en deux catégo
r ies , s u i v a n t qu ' i ls ag issen t d 'une façon un i fo rme s u r les 
différentes par t ies de l ' image ou que leur act ion s 'exerce s u r t o u t 
sur les par t ies les p lus opaques de l ' image : 

1 ° Affaiblisseurs agissant uniformément sur les différentes 
parties de l'image. 

Les composés de cette p r e m i è r e catégorie u t i l i sen t l ' a rgen t 
du cliché p o u r r a m e n e r au m i n i m u m u n composé au m a x i m u m , 
ce qui p rodu i t u n sel a rgen t i que qui est tan tô t inso luble dans 
l 'eau mais soluble dans l 'hyposulfi te de soude , et tan tô t 
soluble d a n s l 'eau. De là deux g roupes d is t inc ts de ces 
subs tances . 

1E R GROUPE. — Substances donnant un composé argentique 

insoluble dans l'eau et soluble dans l'hyposulfite de soude. 

Dans ce p r e m i e r g roupe , on d i s t ingue , d 'une p a r t les r é d u c 
t eu r s qui ne peuven t ê t re m é l a n g é s à l 'hyposulfi te de soude 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sans oxyder i m m é d i a t e m e n t ce corps (d 'où la nécessi té d'em
ployer deux ba in s success i fs ) ; d 'autre par t les afïaiblisseurs 
p o u v a n t être mé langés à l 'hyposulfi te de soude sans réag i r 
i m m é d i a t e m e n t su r ce composé . N é a n m o i n s , dans tous les cas, 
ce mé lange du corps o x y d a n t avec l 'hyposulfi te ne peu t être con
servé sans a l té ra t ion , car, à la l o n g u e , les deux composés réa
g issent tou jours l 'un su r l ' au t re . 

A la p r e m i è r e subd iv i s ion a p p a r t i e n n e n t les procédés basés 
su r l 'emploi s imu l t ané des ch lo ru re s , b r o m u r e s e t i o d u r e s ferri-
ques ou cu iv r iques , et de l 'hyposulfite de soude ; à la deux ième 
a p p a r t i e n n e n t les mé thodes u t i l i san t l 'oxalate fe r r ique ou 
le f e r r i cyanure de p o t a s s i u m , m é l a n g é à l 'hyposulf i te de 
soude . 

Le m é l a n g e de f e r r i cyanu re de p o t a s s i u m et d 'hyposulf i te 
c o n n u sous le n o m de l iqu ide de FARMER, qui a p réva lu jusqu ' ic i 
dans la p r a t i que sur tou tes les m é t h o d e s p récéden tes , n 'es t pas 
sans p ré sen t e r des i nconvén ien t s . E n effet, ce m é l a n g e ne se 
conserve pas et au bou t de t rès peu de t emps il est h o r s d 'usage, 
le f e r r i cyanure é tant à la l ongue r édu i t pa r l 'hyposulfi te de 
soude . E n out re , si on ne p rend pas la p récau t ion d 'agi ter cons 
t a m m e n t le m é l a n g e p e n d a n t l 'opéra t ion, on consta te des irré
gular i tés d 'action : cet i nconvén ien t empêche de su iv re facile
m e n t la m a r c h e de l 'affaiblissement, et il faut, chaque fois qu 'on 
veut e x a m i n e r le cliché p a r t r a n s p a r e n c e , le laver préa lab le
m e n t sous pe ine de voir a p p a r a î t r e des t r a înées i r r éméd iab le s . 

2 E GROUPE. — Affaiblisseurs fournissant un composé argen-

tique directement soluble dans l'eau. 

MM. LUMIÈRE ont déjà m o n t r é q u ' u n cer ta in n o m b r e de sels 
mé ta l l i ques au m a x i m u m , dont les acides pouva ien t fourn i r u n 
sel d ' a rgen t soluble dans l 'eau, possédaient la p ropr i é t é de pou
voi r d i s soudre d i r ec temen t l ' a rgent d 'une imag e pho togra 
p h i q u e sans qu' i l faille emp loye r l 'hyposulfi te de soude . 

Sels ferriques. — Bien qu 'affaibl isseurs éne rg iques , ces com
posés ne p e u v e n t être ut i l isés p r a t i q u e m e n t , à cause d 'un léger 
précipi té j a u n e d 'oxyde de fer ou de sel bas ique qui se p r o d u i t 
dans la couche et la colore en j a u n e quand on lave le cl iché à 
l 'eau à la fin de l 'opéra t ion . 
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Il est v r a i qu 'on peu t s u p p r i m e r cet i nconvén ien t on pa s san t 
le cliché, après af la ih l issement , dans u n b a i n acide faible, u n 
acide o rgan ique p a r exemple , ou b ien en a joutant de l 'acide 
ci tr ique ou du c i t ra te , ou du lactate d ' a m m o n i a q u e à la so lu t ion 
ferr ique. Mais out re que le procédé se t rouve ainsi compl iqué , 
il p résente u n inconvén ien t p lus grave , c'est que p e n d a n t l'affai
b l i ssement , l ' a rgent change de couleur et conserve une te in te 
j aunâ t r e n o t a b l e m e n t différente de sa te in te p r i m i t i v e . 

Sels manganiques. — Les c i t ra te , lac ta te-e t t a r t ra te manga-
n iques affaiblissent l ' image , ma i s les so lu t ions ne son t pas 
s tables et elles colorent la gélat ine en j a u n e . 

Sels titaniques. — Le sulfate t i t an ique est u n affaiblisseur 
é n e r g i q u e , ma i s son act ion affaiblissante se mani fes te d 'une 
façon toute spéciale. L a couche gé la t inée con tenan t l ' a rgent de 
l ' image se dé tache au fur et à m e s u r e de l 'act ion du ba in , en 
couches m i n c e s , sans que la gélat ine sous-jacente soit a l térée , 
de sorte que ce n 'es t pas pa r s imple d isso lu t ion de l ' a rgent que 
l 'affaiblissement para î t se p r o d u i r e , m a i s auss i pa r d i m i n u t i o n 
de l ' épaisseur de la couche gé la t inée . Cette act ion se manifes te 
d 'a i l leurs avec p l u s d ' in tens i té dans les par t ies t r a n s p a r e n t e s , 
ce qui p r o d u i t u n relief t r ès a p p a r e n t en m ê m e t e m p s que les 
détails sont peu à peu r o n g é s . 

Sels mercurlques. — Le n i t r a t e m e r c u r i q u e affaiblit t r ès rap i 
dement les i m a g e s a r g e n t i q u e s , ma i s au sor t i r du ba in celles-ci 
j aun i s sen t après lavage , ce qui en empêche l 'emploi . 

Sels cériques. — Les sulfate et n i t r a te cér iques affaiblissent 
très r a p i d e m e n t les images sans avoir aucun des inconvén ien t s 
des au t r e s sels au m a x i m u m . Le sulfate cé r ique est le p lus com
mode et il offre de n o m b r e u x avan tages . La facilité avec laquel le 
il se d i ssou t dans l 'eau, la g rande s tabi l i té de ses so lu t ions aci
dulées pa r l 'acide su l fu r ique , la rap id i té avec laquel le il peu t 
d i ssoudre l ' a rgen t lo rsqu ' i l est en so lu t ion concent rée , son 
action t rès r égu l i è re à tous les degrés de concen t ra t ion , enfin la 
possibi l i té d 'u t i l i ser les so lu t ions j u s q u ' à épu i semen t et de les 
conserver indéf iniment , font de cet affaiblisseur u n réactif 
t rès c o m m o d e . Il p ré sen te en ou t re l ' avantage de p o u v o i r 
affaiblir les ép reuves su r papie r au gé l a t ino -b romure d 'a r -
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gen t sans colorer les b l ancs . La so lu t ion qui convien t le m i e u x 
est la so lu t ion à 10 «j0 add i t ionnée de 4 ce. d 'acide su l fur ique pa r 
100 ce. de so lu t ion . La rap id i té de l 'act ion p e u t être réglée en 
d i l uan t p lus ou m o i n s la so lu t ion . 

2° Afl'aiblisseurs dont l'action s'exerce principalement 

dans les parties opaques. 

On peu t r a t t ache r à cette catégor ie deux procédés d'affaiblis
s e m e n t différents. 

Dans u n p r e m i e r procédé , qui a été i n d i q u é pa r EDER, on 
t rans forme tout l ' a rgent du cliché en ch lo ru re pa r le ch lorure 
fer r ique , pu i s on développe l ' image avec u n révé la teu r ag i ssan t 
l en t emen t et l 'on a r rê te le déve loppement avan t que le cliché 
dev ienne t rop opaque . On d issout ensui te le ch lo ru re n o n rédu i t 
dans l 'hyposulf i te de soude . Cette mé thode , basée su r u n p r i n 
cipe très in t é res san t , est d 'une appl icat ion que lque peu délicate 
en ra i son de l ' incer t i tude dans laquel le on se t r o u v e lorsqu ' i l 
s 'agit d ' a r rê te r l 'action du dévc loppa teur . 

Il est préférable d ' employe r des corps p e r o x y d e s , tels que les 
persulfatos , n o t a m m e n t le porsulfate d ' a m m o n i a q u e , qui p e u 
vent j oue r à la fois le rôle d 'oxydants et de r éduc t eu r s , su ivan t 
les condi t ions dans lesquel les on les u t i l i se . D 'aut res subs tances 
p rodu i sen t des effels ana logues , c o m m e pa r exemple l 'eau oxy
génée et le p e r m a n g a n a t e de potasse, en so lu t ion acide. 

La man iè re don t ces affaiblisseurs ag issen t est t r ès difficile à 
expl iquer . On peu t adme t t r e que le persulfa te d ' a m m o n i a q u e et 
l 'eau oxygénée acide agissent d 'une façon ana logue su r l ' a rgent 
du cl iché, le p r e m i e r en d o n n a n t u n sulfate doub le d 'a rgent et 
d ' a m m o n i a q u e , le deuxième en d o n n a n t éga l emen t du sulfate 
d 'argent , si on add i t ionne l 'eau oxygénée d'acide su l fur ique pa r 
exemple . 
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NOTE SUR L A PERSODINE 

(Bulletin de la Société de Biologie de Paris, Mai 1900.) 

L a P e r s o d i n e ( à b a s e depersu l fa tes a lcal ins s tables) e s t a u p o i n t 
de vue c h i m i q u e u n corps e x t r ê m e m e n t oxydan t , beaucoup p lus 
oxydant que les sels de v a n a d i u m et d 'a rsenic qu i ont d o n n é en 
t hé rapeu t ique des r ésu l t a t s ind i scu tés . Elle p résen te en ou t re 
l ' immense a v a n t a g e d 'être beaucoup m o i n s tox ique que ces 
de rn ie r s sels . Les expér iences de d iges t ion artificielle en t re 
pr ises pa r MM. LUMIÈRE p r o u v e n t que la P e r s o d i n e , a u x doses 
thé rapeu t iques , n 'exerce aucune act ion su r les d iges t ions diasta-
s ique , panc réa t ique e t p e p t i q u e . 

Les r eche rches c l in iques ont m o n t r é que la Pe r sod ine pouva i t 
être a v a n t a g e u s e m e n t subs t i tuée aux p r é p a r a t i o n s d 'a rsenic et 
de v a n a d i u m . Elle agi t en effet d 'une m a n i è r e toute spéciale su r 
la n u t r i t i o n . Son effet le p l u s r e m a r q u a b l e et le p l u s cu r i eux est 
d ' augmen te r t rès r a p i d e m e n t l 'appét i t . Cet effet se manifes te dès 
les p r e m i e r s j o u r s d ' admin i s t r a t ion et il frappe tou t par t icu l iè 
r e m e n t les malades et l eu r en tdurage . Rien n 'es t p l u s f réquent 
que de voir des m a l a d e s qui se t rouva ien t depu i s l ong t emps 
sans a u c u n appét i t , qui r essen ta ien t m ê m e u n d é g o û t p o u r t o u t e 
espèce d ' a l imen ts , se m e t t r e t ou t à coup à m a n g e r et môme 
r ep rend re quelquefois u n appét i t exagéré après l ' admin i s t ra t ion 
de la Pe rsod ine p e n d a n t deux ou t ro is jours . La conséquence 
directe de cette exci ta t ion de l ' appét i t , qu i p e r m e t la s u r a l i 
men ta t ion , est u n e a u g m e n t a t i o n de po ids au bou t d 'un t emps 
très cour t . 

La Pe r sod ine doit donc se p lacer en tête des s t i m u l a n t s qui 
v i ennen t en aide à l ' o rgan i sme dans sa lut te contre les malad ies , 
et, à ce po in t de vue , elle r emplace a v a n t a g e u s e m e n t les prépa
ra t ions fortifiantes, a l imen ta i r e s ou a m è r e s , auxquel les elle 
devra être subs t i tuée en r a i son de l 'act ion di recte qu 'e l le exerce 
su r la n u t r i t i o n et de l ' a u g m e n t a t i o n de l 'appétit qu 'el le p r o 
voque . 
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LES AFEAIBLISSEURS DES IMAGES ARGENTIQUES 

En collaboration avec M. SEYBWETZ. 

(Bulletin de La Société Française de Photographie, 1901, p. 31.) 

Continuant leurs recherches sur les afîaiblisseurs des images 
argentiques, MM. LUMIÈRE et SEYEWETZ ont cherché à vérifier si 
d'autres corps analogues aux persulfates jouiraient des mêmes 
propriétés. 

Les corps expérimentés sont les suivants : 
les periodates et iodates, les acides iodique et périodique; 
les perchlorates et chlorates, les acides perchlorique et chlo-

rique ; 
les bromates ; 
les permolybdates, pertungstates, pervanadates et perborates 

alcalins. 
Quelques-uns de ces corps tendent à transformer l'argent du 

cliché en oxyde et déterminent au contraire un léger renforce
ment ; d'autres sont sans action sur l' image, qu'on les emploie 
en solution neutre ou acide. 

S U R D E N O U V E A U X 

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

E n c o l l a b o r a t i o n a v e c M . CUEVROTTIER. 

(Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, s é a n c e d u 21 J a n v i e r 1901.) 

Lorsqu'on traite les phénoldisulfonates alcalins par l'oxyde 
de mercure en proportion équimoléculaire, on obtient des 
composés organométall iques d'une grande solubilité, dans les
quels les réactions ordinaires du mercure se trouventmasquées. 
Ces substances paraissent présenter un certain nombre d'avan
tages sur les composés mercuriels uti l isés jusqu'ici. 

Le plus intéressant de ces corps, le mercure phénol disulfo-
nate de sodium, obtenu à partir du sel de sodium de l'acide 
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phéno ld i su l fon ique , se p ré sen te sous la forme d 'une p o u d r e 
b lanche a m o r p h e , con tenan t 40 °/„ de m e r c u r e env i ron , t rès 
soluble dans l 'eau (22 ·/„ à 15°). 

Les so lu t ions de ce corps ont p e r d u la s aveur mé ta l l i que que 
p résen ten t les composés mercu r i e l s : elles n 'on t que la s aveur 
salée des sels de s o d i u m . Elles ne préc ip i ten t n i pa r la soude ni 
pa r l 'acide c h l o r h y d r i q u e , ni pa r le su l fhydra te d ' a m m o n i a q u e . 
Leur stabil i té est suffisante p o u r que l 'on puisse les chauffer à 
l 'autoclave à 120° pendan t v ing t m i n u t e s sans t race de décom
posi t ion. 

Elles ne préc ip i ten t pas l ' a lbumine à froid. Elles sont dépour
vues d 'act ion i r r i t an te : u n e so lu t ion à4° /„ m a i n t e n u e p e n d a n t 
p lus i eu r s h e u r e s en contact avec la peau , au m o y e n d 'un panse 
m e n t h u m i d e , ne dé t e rmine aucune réact ion ; que lques gout tes 
de la m ê m e so lu t ion in t rodu i t es dans l'oeil d 'un l ap in ne p rovo
quen t aucune r o u g e u r de la conjonct ive. L' injection sous la peau 
ou dans le t i ssu m u s c u l a i r e d 'une so lu t ion à 1/500 est absorbée 
faci lement et ne dé t e rmine ni i n d u r a t i o n , n i abcès . Cette absence 
d'action i r r i t an t e est d ' au tan t p l u s cu r i euse que ces so lu t ions 
pa ra i s sen t conse rve r d ' au t re pa r t les p rop r i é t é s én e rg iq u es des 
composés h y d r a r g y r i q u e s d a n s lesque ls le m e r c u r e n 'est pas 
d i s s imulé . 

E n é tud ian t le p o u v o i r antivégétat if , on peu t cons ta te r que 
des ba l lons de bou i l lon stér i le add i t ionnés de m e r c u r e p h é n o l 
disulfonate de sod ium dans la p ropo r t i on de 1/1000 et e n s e m e n 
cés avec des cu l tu res d 'Eber th , de baci l le p y o c y a n i q u e , de s ta 
phy locoque , de subti l iSjde lactis et m i s à l 'é tuve, res ten t s tér i les . 
A 1/5000 et 1/10.000, la végé ta t ion est n o t a b l e m e n t r e t a rdée . La 
dose de 1/2000 suffit p o u r empêche r la pu t ré fac t ion du s a n g , du 
boui l lon , de l ' u r ine . 

D'une m a n i è r e généra le , le contact des so lu t ions de 2/1000 à 
5/1000 p e n d a n t c inq m i n u t e s , et m ê m e quelquefois deux m i n u t e s , 
dans le cas de cer ta ins m i c r o o r g a n i s m e s , suffit p o u r t ue r les 
cu l tu res citées p lus h a u t . 
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SUR LA PHOTOGRAPHIE DES COULEURS 

Cet exposé de l 'état de nos conna issances su r la p h o t o g r a p h i e 
des cou leur s a été publ ié à l 'occasion de l 'Exposi t ion un iverse l le 
de Pa r i s en 1900 où de n o m b r e u s e s ép reuves s té réoscopiques en 
cou leu r s ob tenues p a r les a u t e u r s ont figuré. 

A p r è s u n h i s t o r i q u e de la ques t ion , MM. LUMIÈRE m o n t r e n t 
que les difficultés que l'on a rencont rées j u s q u ' a l o r s dans la pho
tog raph ie des cou leur s p r o v i e n n e n t de ce fait que les données 
mu l t i p l e s du p r o b l è m e n 'on t pas été posées d 'une m a n i è r e 
suffisante. 

L 'obstacle p r inc ipa l p rov ien t de ce que la va leur relat ive des 
é l éments i m p o r t a n t s de la ques t ion échappe à toute m é t h o d e de 
m e s u r e . Il est en effet imposs ib le de d é t e r m i n e r les t e m p s de pose 
relat ifs et l ' in tensi té du déve loppemen t des t ro i s négat i fs super-
posab les qui doivent r ep ré sen t e r l ' image des rad ia t ions élémen
ta i res rouges , j aunes et b leues de l 'or iginal , avec u n e concordance 
a b s o l u m e n t préc ise , auss i b i en d a n s les t e in tes claires que dans 
les o m b r e s de l 'objet p h o t o g r a p h i é . Il est éga l emen t imposs ib le 
d 'évaluer les t emps d 'exposi t ion des posit ifs m o n o c h r o m e s , leur 
déve loppement , l ' in tensi té de leur colora t ion , a insi que de p r é 
c iser les re la t ions étroi tes qui doivent exis ter en t re ces différents 
fac teurs , r e la t ions sans lesquel les le résu l ta t , d ' abord ana ly t ique 
d a n s l 'obtent ion des négat i fs , p u i s s y n t h é t i q u e dans le t i r age et 
la superpos i t ion des m o n o c h r o m e s , se t rouve al téré . 

I n d é p e n d a m m e n t de ces difficultés, la supe rpos i t i on des t ro is 
m o n o c h r o m e s , sans a u c u n e déformat ion et avec u n repérage 
parfai t , la concordance auss i complète que j iossible en t re la sen
sibi l i té locale des p laques p o u r les d iverses rad ia t ions , la te inte 
des écrans s e rvan t à la sélection et la qual i té de cou leur s des 
m o n o c h r o m e s , la nécessi té d 'avoir des cou leur s s tables , etc., 
son t a u t a n t de difficultés accessoires qui do iven t ê t re réso lues . 

L 'ob ten t ion d 'une épreuve en couleurs compor te t ro is g roupes 
d 'opéra t ions : 

1" La sélect ion des cou leu r s , c'est-à-dire la r ep ré sen t a t i on sur 
t ro is négat i fs séparés , des rad ia t ions é l émenta i re s rouges , 
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j aunes et b leues réfléchies pa r l 'objet, sor te d 'ana lyse des cou
l e u r s ; 

2" Le t i r age , des t ro is m o n o c h r o m e s posit ifs colorés respec
t ivemen t en r o u g e , j aune et b leu et co r r e spondan t aux néga t i f s ; 

3° La supe rpos i t i on de ces t ro is m o n o c h r o m e s , cons t i tuan t la 
syn thèse définitive des cou leurs . 

I . — SÉLECTION DES COULEURS 

La sélect ion des cou l eu r s dépend de deux facteurs p r i n c i p a u x : 
la sensibi l i té locale des p laques et la cou leu r des éc r ans . 

P o u r a r r ive r à sé lec t ionner ces cou leurs , MM. LUMIÈRE on t 
cherché à p r é p a r e r t ro i s séries de p l aques au gé l a t ino -b romure 
d 'a rgent p r é sen t an t r e spec t ivement et spéc ia lement une sensibi
lité aussi considérable que poss ible p o u r les r ad ia t ions ve r t e s , 
o rangées et v io le t tes , en r é d u i s a n t au m i n i m u m la sensibi l i té 
p o u r les au t r e s r é g i o n s spec t ra les . 

On sait que ces sor tes de sens ib i l i sa t ions locales s'effectuent 
o r d i n a i r e m e n t en a joutant ce r ta ines ma t i è r e s colorantes a u x 
é m u l s i o n s ; or, les ma t i è res colorantes d u commerce , p répa rées 
dans le bu t de la t e in tu re , n e conv iennen t pas complè t emen t 
à cette sens ib i l i sa t ion . P o u r a r r i v e r au résu l t a t cherché , 
MM. LUMIÈRE ont dû p r é p a r e r des ma t i è r e s colorantes nouve l l e s . 
C'est d a n s le g roupe des t a r t r é ïnes , succinéïnes et saccharé ïnes , 
b romées et iodées , de la r é so rc ine et d u m é t a m i d o p h é n o l qu ' i l s 
ont t rouvé les mei l l eurs sens ib i l i sa teurs . 

IL — TIRAGE DES MONOCHROMES 

La concordance des t ro i s m o n o c h r o m e s rouge, j aune et b leu 
ne peut être ob tenue d 'une m a n i è r e r i g o u r e u s e m e n t parfai te : on 
ne peu t y a r r i v e r que pa r t â t o n n e m e n t s . Auss i l 'on p rodu i t , su r 
des suppor t s p rov iso i res p r é p a r é s , les t ro is m o n o c h r o m e s r o u g e , 
j aune e th l eu , et on les soumet à u n e ou p lu s i eu r s superpos i t ions , 
éga lement p rov i so i res , grâce auxque l les on peu t apprécier l'effet 
obtenu. Ces m o n o c h r o m e s p o u v a n t être u l t é r i e u r e m e n t affaiblis 
ou renforcés , il est possible d ' a r r ive r assez faci lement de la sor te 
à u n résu l ta t final d o n n a n t , avec u n e vér i té assez g rande , la 
r ep roduc t ion des cou leurs de l 'objet pho tog raph ié , 
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Le procédé au c h a r b o n est le seul u t i l i sé , ma i s à la condi t ion 
d ' i n t rodu i re dans les p r é p a r a t i o n s gélat inées une ma t i è r e colo
ran te inac t in ique e m p ê c h a n t la péné t r a t ion des r a y o n s lumi
n e u x dans l 'épaisseur de la couche sensible , Cette ma t i è re 
colorante doit en ou t re p r é sen t e r les qual i tés su ivan t e s : elle doit 
pouvo i r ê t re faci lement é l iminée p a r lavage après développe
m e n t , elle ne doit donc se fixer n i s u r la gélat ine o rd ina i r e ni 
su r la géla t ine c h r o m é e , enfin elle doit ê t re sans act ion s u r les 
b i c h r o m a t e s a lca l ins . 

La seule ma t i è re co loran te qui r empl i s se ces condi t ions est le 
rouge cochenil le ou r o u g e sol ide D. P o u r a u g m e n t e r la conser
va t ion des p répa ra t ions bichror t ia tées , on l eu r ajoute du ci t ra te 
de sod ium. 

La s tabi l i té des cou leur s const i tuai t encore u n e grosse diffi
cul té du p r o b l è m e . 

Le m o d e opératoi re de MM. A . et L . LUMIÈRE cons i s t an t à 
colorer après coup les reliefs en gélat ine ch romée dans les b a i n s 
de t e in tu re j u s q u ' à ce que les images p r é sen t en t l ' in tensi té con
venab le , il a fallu r e c h e r c h e r expé r imen ta l emen t des ma t i è res 
colorantes r é u n i s s a n t les avan t ages su ivan t s : s tabi l i té des cou
leurs à la l umiè re ; fixation su r la géla t ine ch romée insolubi l i sée ; 
poss ibi l i té d ' a u g m e n t e r ou de d i m i n u e r l ' in tensi té des m o n o 
c h r o m e s p a r des t r a i t e m e n t s appropr i é s . 

A p r è s p l u s i e u r s essais , ces avan tages ont été r e n c o n t r é s dans 
trois ma t i è res colorantes : le b leu p u r d iamine , l ' é ry th ros ine et 
la c h r y s o p h é n i n e . 

I I I . — SUPERPOSITION DES MONOCHROMES ET SYNTUÈSE 

DES COULEURS 

Cette supe rpos i t ion s'effectue en p r o d u i s a n t les t ro i s mono
c h r o m e s su r des ve r re s s e rvan t de s u p p o r t p rov i so i re et préa la
b l e m e n t ta lqués et co l lod ionnés , de façon à p e r m e t t r e u l t é r i eu 
r e m e n t le décol lement de la pel l icule de gélat ine colorée. 

La deux ième par t ie de la not ice est consacrée à l'étude pratique 
du procédé. 

L ' o b t e n t i o n de la sér ie des t ro i s négat i fs c o r r e s p o n d a n t 
aux r ad i a t ions é l émen ta i r e s nécessa i res p o u r r e p r é s e n t e r les 
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couleurs du sujet p h o t o g r a p h i é , c o m p r e n d les opéra t ions 
suivantes : 

1 ° P r épa ra t i on des é c r a n s ; 

2° Dé te rmina t ion des t e m p s de pose ; exposi t ion des p l a q u e s ; 

3" Développement et achèvemen t des négat i fs . 

I . — PRÉPARATION DES ÉCRANS 

Les te in tures qui se rven t à p r é p a r e r les écrans sont ob tenues 
à l 'aide des mat i è res colorantes su ivan tes : 

1" Bleu de m é t h y l è n e n o u v e a u (n° 426 de la table du Tra i t é 
des mat iè res co lorantes de SEYEWETZ et SISLEY) G 1 8 H 2 2 N 3 Cl. 

Cette subs tance est le chlorozincate de la d i é thy lpa ramidoc ré -
sy l th i az ine ; 

2° J a u n e a u r a m i n e G. C " H 2 2 N 3 Cl (n° 292), c h l o r h y d r i n e de 
l ' a m i d o d i m é t h y l p a r a m i d o o r t h o d i c r é s y l m é t h a n e ; 

3» Jaune mé tan i l e C 1 8 H " N 3 S O 3 Na (n° 29), phény l amidoazo -
benzène métasul fonate de s o d i u m ; 

4° E r y l h r o s i n e C 2 0 H 6 1 4 0 5 Na a (n° 398), té t ra iodof luorescéïne 
(sel de sod ium) . 

Les b a i n s de t e i n tu r e sont a lors cons t i tués pa r des mé langes 
dans les p ropor t i ons ind iquées ci-dessous des so lu t ions de ces 
mat ières oolorantos : 

B a i n vert 

Solut ion de b leu de mé thy lène N à 1/2 % . . 5 ce. 

Solut ion de b leu d ' au ramine G à 1/2 ° / o . . . 30 ce. 

B a i n bleu-violet 

Solut ion de b leu de méthy lène à 1/2 % . . . 20 ce. 
E a u 20 ce . 

Baixx o r a n g é 

Solut ion d 'é ry thros ine à 1/2 U / D 18 ce. 
Solut ion de jaune métani le sa tu rée à 15» . . . 20 ce. 
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II. — DÉTERMINATION DES TEMPS DE POSE. — EXPOSITION DES PLAQUES 

L a d é t e r m i n a t i o n des t emps de pose , si délicate déjà lorsqu ' i l 
s 'agit de p h o t o g r a p h i e o rd ina i r e , devient encore p lus difficile 
dans le cas qui n o u s occupe. Il faut t en i r compte , en effet, dans 
cette appréc ia t ion , d 'é léments n o u v e a u x , tels que l ' in terposi
t ion des éc rans bleu-violet , ver t et o rangé et l 'emploi de t rois 
sér ies de p laques p h o t o g r a p h i q u e s pos sédan t des p ropr ié tés 
différentes. 

Quel que soit le soin appor té à la confection des éc rans , il n 'es t 
p a s p o s s i b l e d e l e s o b t e n i r a v e c l a m ê m e va leu r et la m ê m e in ten
sité exac tement . On ne peu t donc pas i n d i q u e r des r appo r t s 
fixes de t e m p s de pose qu i p o u r r a i e n t ê t re adoptés dans tous 
les cas. On dé t e rmine ra pa r t â t o n n e m e n t s les t e m p s de pose 
relatifs p o u r chaque série d ' éc rans . 

L o r s q u ' o n a dé t e rminé e m p i r i q u e m e n t , u n e fois p o u r tou tes , 
les r a p p o r t s des t e m p s d 'exposi t ion p o u r les éc rans que l 'on a 
chois is , et que l 'on a apprécié les t e m p s de pose s u i v a n t l 'objet 
à p h o t o g r a p h i e r , l ' éc la i rage, les cons tan tes de l'objectif, etc. , on 
procède à l 'exposi t ion des t ro i s p l a q u e s . 

III. — DÉVELOPPEMENT ET ACHÈVEMENT DES NÉGATIFS 

Les révé la teurs qui conv iennen t son t ceux qu i fourn issen t des 
négat i fs doux , sans e m p â t e m e n t des demi - t e in t e s . C'est le déve-
loppa teu r a u d i a m i d o p h é n o l qui pa ra î t r é u n i r le m i e u x les 
cond i t ions r e q u i s e s . 

Si les cl ichés do ivent être renforcés ou affaiblis, on ut i l ise les 
formules su ivan tes : 

R e n f o r ç a t e u r 

Eau 250 ce. 
Sulfite de soude anhydre 10 gr. 
Iodure mercurique " . . . 1 gr. 

AiFaitalisseiir 

Eau 100 ce. 
Solution de Taffaiblisseur au peroxyde de 

cérium 5 gr. 
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I V . — PRÉPARATION DES PAPIERS SENSIBLES 

Les pap ie r s des t inés au t i rage des m o n o c h r o m e s doivent ê t re 
p répa ré s avec beaucoup de soin. Les p récau t ions à p r e n d r e sont 
décri tes t r ès m i n u t i e u s e m e n t par M M . LUMIÈRE, au m é m o i r e 
desquels nous r envoyons p o u r les formules . 

V . — TIRAGE, DÉVELOPPEMENT ET COLORATION 

On survei l le l 'exposi t ion c o m m e d 'hab i tude à l 'aide d 'un pho
tomèt re , et le r epor t se fait su r p laque de verre ta lquée et cojlo-
d ionnée , puis endui te d 'une couche de caou tchouc . 

.Après déve loppement , les images sont mises à colorer dans 
les b a i n s su ivan t s : 

B a i n r o u g e 

E a u 1000 gr . 
Solut ion à 3 °/o d 'é ry thros ine J 25 gr . 

B a i n lo leu 

E a u 1000 gr . 
Solut ion do h leu p u r d i amine F . à 3 »/„. . . 50 gr . 
Solut ion de colle forte à 15 °/o 1Ù ce. 

B a i n j au.no 

E a u 1000 gr. ~ 
Chrysophén ine G 4 g r . 

F a i r e d i s soudre à 7 0 ° et ajouter alcool . . . 50 ce. 

Il faut avoir soin de colorer dans le bain rouge l ' image prove
n a n t du négatif (série A) obtenu avec l 'écran vert , dans le ba in 
b leu celle qu i co r r e spond au négat i f (série B), p rodu i t à l 'aide 
de l 'écran o r angé et dans le ba in j a u n e celle qui se^rapporte au 
cliché p o u r lequel on a employé l 'écran violet . 

V I . — SUPERPOSITION DES MONOCHROMES 

Après une superpos i t ion proviso i re , on corr ige s'il y a lieu les 
in tens i t és re la t ives des images en les i m m e r g e a n t de nouveau 
dans les b a i n s de t e in tu re ou au con t r a i r e en les affaiblissant 
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p a r u n lavage. Le b leu qu i a servi à colorer le m o n o c h r o m e bleu 
résis te à l 'eau froide et à tous les d i s so lvan t s , m a i s il p ré sen te 
cette s ingu l i è re p ropr ié té de dégorge r avec une facilité ex t r ême 
lo r squ 'on le p longe dans l 'eau con tenan t une faible p ro p o r t i o n 
de gé la t ine ou m i e u x de colle forte 1 % ou m ê m e 0,5 °/°-

Ces correc t ions une fois effectuées, on procède à la superpo
s i t ion définitive des t ro is m o n o c h r o m e s . P o u r cela, on c o m m e n c e 
d 'abord pa r coller u n papier s u r le m o n o c h r o m e j a u n e . A p r è s 
séchage complet , on décolle le pap ie r qui en t r a îne avec lui la 
pell icule j aune et on l ' appl ique success ivement s u r les m o n o 
c h r o m e s bleu et r o u g e . On obt ien t a insi su r pap ie r l ' image com
plète avec toutes ses cou leu r s . 

Cette épreuve s u r papier peu t être en de rn ie r l ieu repor tée su r 
ve r re p o u r être examinée p a r t r a n s p a r e n c e ; il suffit pour cela de 
coller l ' épreuve su r u n ver re b ien p r o p r e . 

ACTION DR L'OXYDE 

DE MERCURE SUR QUELQUES CORPS ORGANIQUES 

E n collaborat ion avec M . F . PERRIN. 

(Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, 1 1 M a r s 1901.) 

Le m e r c u r e phénol disulfonate de sod ium se p répa re de la ma
nière su ivan t e . On d i s sou t une molécule de phéno l disulfonate de 
sod ium dans cinq fois son poids d 'eau, on por te à Pébull i t ion et 
l 'on ajoute peu à peu de l 'oxyde j aune de m e r c u r e f ra îchement 
précipi té et b ien l avé . L a d isso lu t ion a lieu r a p i d e m e n t , su r t ou t 
a u d é b u t ; elle cesse de s'effectuer lo r squ 'on a in t rodu i t dans le 
l iquide une molécule d 'oxyde pour une molécule de phéno l -
disul fonate . 

La l iqueur filtrée est concent rée pa r évapora t ion au bain-
m a r i e , pu is t ra i tée pa r l 'alcool qui donne u n a b o n d a n t précipi té 
de m e r c u r e phéno l disulfonate de sod ium, que l 'on fait boui l l i r 
à p lu s i eu r s r ep r i s e s avec de l'alcool aqueux . E n dern ie r l ieu, la 
s u b s t a n c e est d i s sou te d a n s l 'eau et enfin précipi tée pa r l 'alcool, 
afin de sépa re r les de rn i è re s po r t i ons de phéno l disulfonate de 
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sod ium qui n ' a u r a i e n t pas otó sa tu rées pa r l 'oxyde de mer 
cure. 

On obt ient a ins i une poudre b lanche a m o r p h e , soluble dans 
l 'eau, ne r é p o n d a n t à aucune des réac t ions o rd ina i re s du mer
cure. 

Or, tou tes les s u b s t a n c e s qui possèden t u n hydroxy le phéno -
lique d i s so lven t l 'oxyde de m e r c u r e pour d o n n e r des corps 
organo-métal l iques dans lesquels les réac t ions du m e r c u r e sont 
m a s q u é e s . 

MM. LUMIÈRE ont p u p r é p a r e r p a r des p rocédés iden t iques le 
mercure gaiacol sulfonate de sod ium, ont les p ropr ié tés sont 
ana logues à celles du précédent . La cons t i tu t ion de ces corps 
répond à l 'une ou l ' aut re des formules su ivan te s : 

PROPRIÉTÉS PHARMAGODYNAMIQUES PRINCIPALES 

DU MERCURE PHÉNOL DISULFONATE DE SODIUM 

(HERMOPHÉNYL) 

(Archives de Médecine expérimentale et d'Anatomie pathologique, Mai 1901.) 

Les a u t e u r s é tudien t dans ce t rava i l les p r inc ipa les p ropr ié tés 
p h a r m a c o d y n a m i q u e s du m e r c u r e phénol di sulfonate de 
sod ium, dont la p r épa ra t i on a été ind iquée dans le t r ava i l 
c i -dessus . Pour la commodi té du l angage , ils on t d o n n é à ce 
corps le n o m d 'Hermophény l . 

Voici les p r i n c i p a u x résu l t a t s de leurs r eche rches : 
Le coefficient de toxicité de l ' h e rmophény l est de 0 gr . 040 pa r 

voie in t r a -ve ineuse chez le chien et le lapin , 0 gr . 125 p a r voie 
sous-cutanée , et 0 gr . 20 par inges t ion chez le cobaye. 

L 'é tude des t racés de la r esp i ra t ion et de la c i rcula t ion enre
gis t rés s i m u l t a n é m e n t pa ra î t ind iquer u n e in toxicat ion des 

C 6H 3<T' 
• O - H g - H g - O 

( S 0 3 N a ) 2 (S0 3 Na) 3 ^ (SO 3 Na ) 2 

En collaboration avec M. Chf.vkotier. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cent res n e r v e u x ci rcula toi res et r e sp i ra to i r e s , in toxicat ion qui se 
t r adu i t d ' abord p a r u n e pér iode d 'exci tat ion de ces cen t res pu is 
p a r la syncope ca rd iaque . 

L 'he r rnophény l est doué de propr ié tés an t ivégé ta t ives et bac
tér ic ides de p r e m i e r o rd re . 

A d m i n i s t r é à faible dose , il exerce u n e act ion mani fes te sur 
la nu t r i t i on qui se t r adu i t p a r une a u g m e n t a t i o n de poids et p a r 
u n e d iminu t ion des p r inc ipaux é léments de l 'ur ine s a n s dimi
n u e r le vo lume total . A dose p lus élevée, il dé t e rmine de la 
néph r i t e a iguë dégénéra t ive . On n ' a cons ta té la p résence de l'al
b u m i n e d a n s les u r i n e s que lo rsqu 'on a d o n n é aux a n i m a u x u n 
poids d ' h e r m o p h é n y l vois in de la dose toxique. 

Les d iges t ions artificielles sont en généra l m o i n s en t r avées 
p a r le m e r c u r e phénol disulfonate de sod ium que pa r les mer -
c u r i a u x hab i tue l l emen t employés . 

Les solut ions au 1/500 injectées sous la peau ou m i e u x dans 
le t i ssu muscu la i r e sont faci lement abso rbées et ne dé t e rminen t 
ni i n d u r a t i o n pe r s i s t an t e ni abcès . 

L 'he r rnophényl est é l iminé r a p i d e m e n t p a r le re in , à l 'état de 
composé organo-méta l l ique . 

Il est d é p o u r v u de p ropr i é t é s i r r i t an tes et peu t , en solut ion à 
40 p . 1000, être m i s en contact p e n d a n t que lques i n s t a n t s avec la 
peau , les pla ies et les m u q u e u s e s , s a n s dé t e rmine r d 'acc idents . 
Dans les m ê m e s condi t ions , le contact p ro longé avec les solu
t ions a u 1/500 et m ê m e 1/100 ne p a r a î t p r é sen t e r a u c u n incon
vén ien t . 

ACTION DU REFROIDISSEMENT PROLONGÉ 

OBTENU P A R ÉVAPORATION DE L'AIR LIQUIDE 

SUR LES TOXINES 

LES VENINS ET LES SÉRUMS ANTIT0XIQUES 

En collaboration avec M. lo Docteur J. NICOLAS. 

(Province Médicale, 21 Septembre 1901.) 

M . D'ARSONVAL a déjà indiqué que le re f ro id i ssement p rodu i t 
p a r l ' évapora t ion de l 'air l iquide (— 1 9 1 ° centig.) n ' ava i t aucune 
act ion su r les p ropr i é t é s des fe rments solubles ( inver t ine de la 
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l evure de bière , t y ros inase des c h a m p i g n o n s , suc p a n c r é a t i q u e , 
etc.), a ins i que su r les fe rments figurés et les mic robes . 

MM. LUMIÈRE et NICOLAS ont r ep r i s ces expér iences su r l 'act ion 
des v e n i n s et des s é r u m s an t i tox iques et ils ont consta té que le 
ref ro id issement , m ê m e assez pro longé (pendan t 9 jours ) , pro
duit pa r l ' évapora t ion de l 'air l iquide ( — 1 9 1 ° centig.), ne modifie 
nu l l emen t ni l 'activité des toxines ou des v e n i n s , n i les p ro
pr ié tés d ive r ses , an t i tox iques , p r é v e n t i v e s ou agg lu t inan te s des 
s c r u m s thé rapeu t iques . 

ACTION COMPARÉE DES AFPAIBLISSEURS 

ET INFLUENCE DE L A COMPOSITION DU DÉVELOPPATEUR 

SUR LES RÉSULTATS OBTENUS 

DANS L'AFFAIBLISSEMENT DES PHOTOTYPES 

En collaboration avec M. SBYEWETZ. 

(Moniteur de la Photographie, 1 5 Octobre 1901.) 

R e v e n a n t s u r l 'action du persulfate d ' a m m o n i a q u e comme 
affaiblisseur, MM. LUMIÈRE et SEYEWETZ ont fait les r e m a r q u e s 
su ivan t e s : 

1 ° Le persulfate d ' a m m o n i a q u e agit p lus r a p i d e m e n t lorsque 
le cliché s o u m i s à son act ion est h u m i d e que lorsqu ' i l est s ec ; 

2° L 'act ion affaiblissante du persulfa te d ' a m m o n i a q u e ne se 
manifeste qu ' au bou t d 'un t e m p s r e l a t i vemen t long ap rès l ' im
mer s ion d a n s le ba in , m a i s dès que cette act ion a commencé , 
elle se con t inue r égu l i è remen t , tandis qu ' avec tous les au t r e s 
af ïaibl isseurs , m ê m e d a n s le cas du p e r m a n g a n a t e de po
tasse add i t ionné d'acide sulfur ique, l 'act ion affaiblissante com
mence p r e s q u e i m m é d i a t e m e n t ap rès l ' immers ion du cliché 
dans la solut ion ; 

3° Les cl ichés affaiblis a u persulfate d ' a m m o n i a q u e doivent 
être p longés d a n s u n e solut ion suscept ible de dé t ru i re l 'excès de 
persulfate d ' a m m o n i a q u e qui imprègne le cliché (solut ion de sul
fite ou de bisulfite alcalin), s inon l 'action affaiblissante s 'exerce 
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encore que lque t e m p s ap rès que le cliché a été re t i ré du ba in , 
m ê m e sous l 'eau de l avage . Cette p récau t ion n 'es t p a s néces
sa i re avec les au t r e s affaibl isseurs , car l 'action cesse dès qu 'on 
les re t i re de la solut ion p o u r les l a v e r ; 

4o Quelle que soit la concen t ra t ion de la solut ion do porsulfatc , 
le r ésu l t a t final est cons t an t au point de vue du r a p p o r t des 
in tens i tés ent re les pa r t i e s opaques et les pa r t i e s t r a n s p a r e n t e s ; 
seule la rap id i té de l 'action var ie et se t r o u v e d ' au tan t p l u s 
d iminuée que la solut ion est p l u s é tendue . Il n ' en est p a s de 
m ê m e avec les au t r e s affaibl isseurs qui d o n n e n t des r é su l t a t s 
différents s u i v a n t qu ' i ls ag i s sen t en so lu t ion é tendue ou 
concentrée ; 

5° Le voile p rodu i t p a r su rexpos i t ion ou p a r u n développe
m e n t t rop pro longé n 'es t p a s sens ib l emen t a t t énué par l 'action 
du persul fa te d ' a m m o n i a q u e , t and i s qu' i l peu t ê t re dé t ru i t pa r 
tous les au t r e s affaibl isseurs . 

Les a u t e u r s ont de p lus obse rvé que la p ropr ié té spéciale du 
persulfa te d ' a m m o n i a q u e , de conse rve r les demi- te in tes , se 
t rouve non seu lemen t a t t énuée , m a i s complè tement i nve r sée 
lo rsque le déve loppemen t a lieu avec le p a r a m i d o p h é n o l . Il est 
imposs ib le de d o n n e r une expl icat ion de cette cur ieuse anomal i e . 

SUR L'ACIDE GLYCÉROPIIOSPHOREUX 

ET LES GLYCÉROPHOSPHITES 

En col laborat ion avec M . F . P E H R I N . 

(Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, 21 Octobre 1901.) 

MM. LUMIÈRE et PERRIN ont p r épa ré ces n o u v e a u x corps en fai
s an t r éag i r le t r i ch lo rure de p h o s p h o r e su r la g lycér ine . 

La p lupa r t des g lycé rophosph i t e s son t solubles d a n s l 'eau ; 
u n e so lu t ion n e u t r e de g lycérophosph i te de sod ium ou d ' ammo
n i u m ne donne pas de précipi té avec les sels de cu iv re , de fer, 
de zinc, de n ickel , de p l o m b , de m e r c u r e , de m a n g a n è s e ; le 
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ni t ra te d ' a rgen t donne u n précipi té b lanc qui noi rc i t rap ide
men t . 

Le sel de ca lc ium se p résen te sous forme d 'une p o u d r e 
cr is tal l ine b lanche , e x t r ê m e m e n t soluble d a n s l 'eau et déli
quescente . La so lu t ion a q u e u s e est s table et peu t ê t re por
tée à l 'ébullitiori s a n s être al térée ; add i t ionnée de que lques 
gout tes d 'acide ch lo rhyd r ique , elle se décompose r a p i d e m e n t 
à 100°. 

Les g lycé rophosph i t e s a lca l ins sont solubles d a n s l 'alcool, 
ceux de b a r y u m et de calcium sont inso lub les d a n s ce l iquide. 

Les p ropr ié tés p h a r m a c o d y n a m i q u e s de ces corps p a r a i s s e n t 
i n t é r e s san t e s . 

SUR LE DOSAGE DE L'ALCALINITÉ DU SANG 

(Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, 2 8 Octobre 1901.) 

SUR LE TITRAGE DE L'ALCALINITÉ DU SANG 

En collaboration avec M . H . BARBIER. 

(Archives de Médecine expérimentale et d'Anatomie pathologique, 1901.) 

La recherche des causes de l 'alcalinité du s a n g et le dosage 
de cette alcal ini té on t déjà été l 'objet d 'un n o m b r e cons idérable 
de t r a va ux . Les m é t h o d e s de dosage p roposées fourn i s sen t des 
r é su l t a t s fort d ive rgen t s . Ces m é t h o d e s peuven t se d iv iser en 
deux c lasses : 1° celles d a n s lesquel les on in t rodui t peu à peu 
d a n s u n cer ta in vo lume ou poids de sang u n e l i queur acide 
t i t rée, j u s q u ' à neu t ra l i sa t ion de l a r éac t ion a lca l ine ; 2° celles qui 
cons i s ten t à in t rodu i re d 'emblée le s a n g d a n s u n vo lume déter
m i n é de l iqueur acide t i t rée et à doser l 'excès d 'acide. 

Dans le p r emie r cas , on se h e u r t e i n v a r i a b l e m e n t à l ' impossi 
bil i té de dé t e rmine r avec préc is ion l ' ins tan t où la neu t r a l i s a t ion 
est exac tement a t te in te , à cause de la présence des ma t i è r e s 
colorantes du s a n g , qui son t u n obstacle à l ' appréc ia t ion des 
réac t ions colorées i n d i q u a n t cette neu t ra l i sa t ion , et à cause du 
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m a n q u e de sensibi l i té des pap ie r s réactifs . A u c u n e méthode 
basée su r ce p r inc ipe n ' a p u j u s q u ' à p résen t , donne r des résul
t a t s suff isants , à beaucoup p rè s . 

Les procédés qui s ' appuien t su r le second pr inc ipe pe rmet ten t 
d 'obteni r des chiffres p l u s acceptables parce que l'on peut , après 
s u r s a t u r a t i o n du sang , en é l iminer la ma t i è re colorante et t i t rer 
l 'excès d 'acide dans une l iqueur incolore. 

N é a n m o i n s , il subs i s te encore des causes d 'e r reur impor
t an te s : 

1° Les ind ica teurs colorés u sue l s ont u n e pér iode de virage 
é tendue qui en t ra îne une g r a n d e indéc is ion d a n s le t i t rage . La 
phéno lph ta lé ïne , qui seule n ' a p a s cet inconvén ien t , est trop 
sens ib le à l 'acide ca rbon ique de l 'air pour que l'on pu isse pren
dre en cons idéra t ion les chiffres qu'el le fourni t ; 

2° En ou t re , en i n t rodu i san t dans le s a n g u n excès d 'acide, on 
ne sa tu re pas seu lemen t l 'a lcal ini té du sang , celle qui réagit 
su r les ind ica teu r s colorés , m a i s on neu t ra l i se encore tout ou 
par t ie de la basic i té totale du s a n g . Les ma t i è r e s a lbumino ïdes 
son t suscept ib les de réagi r , dans une cer ta ine m e s u r e , su r les 
acides employés a u t i t r age . Il impor te en effet d 'é tabl i r une dis
t inct ion ent re la basicité et Y alcalinité du s a n g . La basic i té cor
r e s p o n d à la faculté totale de sa tu ra t ion p a r u n acide non seu
l emen t des alcalis m i n é r a u x ma i s encore des a lbumino ïdes et 
des ba se s n o n a lcal ines , telles que l 'urée , con tenues dans le 
s a n g , a lors que l 'alcalinité ne r ep ré sen t e que la fraction de cette 
affinité due à la p résence des alcalis m i n é r a u x seuls ; 

3° Enfin, KARFUNKEL a déjà cons ta té que des po ids de sang 
va r i ab le s , m i s en présence de v o l u m e s égaux de l iqueur acide, 
condu i sen t à des r é su l t a t s d ' au tan t p lus forts que les poids de 
s a n g sont p lus faibles. M M . LUMIÈRE et BARBIER ont eux-mêmes 
ob tenu de r e m a r q u a b l e s décro i ssances d a n s les r é su l t a t s , avec 
des po ids de s a n g c ro i s san t s . Ces décro i s sances p rov i ennen t de 
la salification incomplè te des ma t i è r e s a l b u min o ïd e s du sang, 
p h é n o m è n e comparab le à la d issocia t ion p a r l 'eau des bases fai
b les qui se combinen t d ' au tan t p lus complè t emen t aux acides 
que ceux-ci son t p lus concen t rés . 

Cette seconde mé thode donne donc des chiffres inexacts ; 
ces chiffres sont non seu lement s u p é r i e u r s à l 'a lcalini té du sang, 
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mais encore i ncons t an t s à cause de la réac t ion var iab le des 
acides su r les a l b u m i n e s . 

M M . LUMIÈRE et BARBIER ont cherché à r eméd ie r à ces inconvé
n ien ts et ten té d 'obteni r tout d 'abord une g r a n d e préc i s ion en 
r emplaçan t le t i t rage ac id imét r ique o rd ina i re pa r u n t i t rage 
d'iode dont la sensibi l i té et l 'exacti tude sont i n c o m p a r a b l e s . Ils 
y sont a r r i vé s en emp loyan t l 'excès d'acide à t i t rer p o u r dépla
cer la quan t i t é équiva len te d' iode, d a n s une solut ion d ' iodure et 
d ' iodate de p o t a s s i u m . Il leur a été poss ib le auss i de corr iger les 
e r r eu r s p r o v e n a n t de la réac t ion var iab le des acides su r les 
a lbumines et d 'obteni r des chiffres cons t an t s et comparab les en 
t r a i t an t les poids que lconques de s a n g s o u m i s à l ' ana lyse , n o n 
plus pa r le m ê m e vo lume init ial de l iqueur acide, m a i s pa r des 
vo lumes p ropor t ionnés aux po ids de s a n g m i s en œ u v r e . 

Il résu l te de ces expér iences que l 'alcalinité du s a n g ne peut 
être dé te rminée avec exact i tude p a r aucune des m é t h o d e s p ro 
posées . Grâce à l 'emploi d a n s les dosages de quant i t és d 'acides 
propor t ionne l les a u x po ids dë s a n g et au t i t rage d'iode, 
M M . LUMIÈRE et BARBIER ont p u cependan t obteni r des chiffres 
cons tan t s et p réc i s qui r ep ré sen t en t à la fois l 'alcalinité et une 
fraction de la basic i té totale d u s a n g . Il ne faut pas cons idérer 
ces chiffres d a n s leur va leur absolue , ma i s leur compara i son 
p o u r r a fournir d 'ut i les ind ica t ions . 

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

En collaboration avec M. PEBRIGOT. 

(Bulletin de l'Association Belge de Photographie, 1902.) 

Lorsqu 'on examine a u m o y e n d 'un microscope , en p r e n a n t les 
p récau t ions qui son t ind iquées p lus loin, l ' image donnée pa r u n 
bon objectif p h o t o g r a p h i q u e , on consta te que la p réc i s ion de 
cette image est i n c o m p a r a b l e m e n t p lus g r ande que celle d 'un 
négatif pho tog raph ique obtenu, avec le m ê m e objectif, dans les 
condi t ions o rd ina i r e s d 'opéra t ion . 

Cette a l téra t ion des images p h o t o g r a p h i q u e s pa ra î t dépendre 
des causes p r inc ipa les s u i v a n t e s : 
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A. — Diffusion d a n s la couche sens ib le ; 

B. — E r r e u r de mise au po in t p r o v e n a n t de la concordance 
incomplè te du ve r re dépoli et de la p laque p h o t o g r a p h i q u e ; 

C. — A b e r r a t i o n s rés idue l les . 

A. — INFLUENCE DU GRAIN DE LA PRÉPARATION SENSIBLE 

En c o m p a r a n t les images ob tenues à l 'aide d ' émuls ions de 
sens ib i l i tés t r ès différentes, depuis l ' ext rême rapid i té corres
p o n d a n t à des g r a i n s de sel haloïde d ' a rgen t de d i m e n s i o n 
m a x i m a , j u s q u ' à la l en teur l imite que réa l i sen t les é m u l s i o n s 
spéciales ut i l i sées d a n s la pho tog raph ie des cou leurs pa r le p ro
cédé LIPPMANN, il est facile de cons ta te r que la g r anu l a t i on de la 
couche sens ib le est la cause pr inc ipa le du m a n q u e de préc i s ion 
des i m a g e s . Les pa r t i cu les de b r o m u r e d ' a rgen t diffusent la 
l umiè re qui les frappe, étalent les images et d i m i n u e n t a ins i la 
ne t te té d a n s des l imi tes d ' au t an t p lus é t endues que les g r a i n s de 
la p r épa ra t i on sont p l u s g ros . 

B. — INFLUENCE DES FAIBLES ERREURS DANS LA MISE AU POINT 

E n opé ran t avec des appare i l s d 'une g r a n d e préc i s ion , 
M M . LUMIÈRE et PERRIGOT ont pu se r end re compte qu'i l suffisait 
de s 'écar ter de 0 M / M 1 2 5 d u p lan focal, soit en avan t , soit en 
a r r i è r e , p o u r que la net te té ne soit p lus acceptable , d a n s le cas 
d 'un g r o s s i s s e m e n t seconda i re de 7 5 d i a m è t r e s . 

Or, d a n s les appare i l s p h o t o g r a p h i q u e s o rd ina i res , la mi se au 
po in t n 'es t réal isée que d 'une façon approx ima t ive : l 'emploi 
d 'un ve r r e dépoli ou douci toujours trop gross ie r , la non-coïnci
dence parfai te du ve r r e dépoli et de la p l aque sens ib le , le 
défaut de p lan i té de cette dern ière , etc. , son t des causes qui 
con t r ibuen t à d iminue r la préc is ion de la m i s e au po in t . 
M M . LUMIÈRE et PERRIGOT ind iquen t u n dispositif p e r m e t t a n t 
u n e mise au po in t t rès r i gou reuse et p o u r la descr ip t ion duquel 
n o u s r e n v o y o n s à leur t ravai l or iginal . 

G. —• INFLUENCE DU DIAPHRAGME 

Il n ' e s t p a s exact de dire que l'on a u g m e n t e la préc is ion des 
ép reuves en d i a p h r a g m a n t l 'objectif; ce pr inc ipe n 'es t p a s com
p lè t emen t exact. A la vér i té , le d i a p h r a g m e a u g m e n t e b ien la 
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net teté généra le de l ' image , en cor r igean t cer ta ines a b e r r a t i o n s 
et su r tou t en a u g m e n t a n t la p rofondeur du foyer. Mais si l 'on 
considère s eu lemen t la rég ion cent ra le de l ' image, et à condi t ion 
que la correct ion des abe r r a t i ons de l'objectif soit suffisante, 
on peu t cons ta te r , en a g r a n d i s s a n t for tement cette image , que 
sa préc is ion est d ' au t an t p lus cons idérab le que l ' ouver tu re de 
l'objectif est el le-même p lus g r a n d e . 

La conclus ion qui se dégage de ces expér iences es t que lors
qu 'on veu t ob ten i r u n e image e x t r ê m e m e n t p réc i se , d 'un objet 
s i tué d a n s u n p l an pe rpend icu la i re à l 'axe de l'objectif et d a n s 
le vo is inage de cet axe, image suscept ib le d 'être g ross ie forte
men t , il faudra réa l i se r les condi t ions s u i v a n t e s : 

1° Fa i re u sage de p laques p h o t o g r a p h i q u e s s a n s g r a i n , a n a 
logues à celles que l 'on emploie dans la m é t h o d e interféren-
tielle ; 

2° Recour i r à u n dispositif spécial ana logue à celui que les 
a u t e u r s décr iven t et p e r m e t t a n t u n e m i s e au poin t aus s i parfai te 
que poss ib le ; 

3° S ' a s su re r de la va leur de l'objectif p r i nc ipa l emen t au po in t 
de vue de la correct ion des abe r r a t i ons , et modifier s'il y a l ieu 
la mi se a u po in t d a n s le cas où cet objectif au ra i t u n foyer chi
mique ; 

4° Si les abe r r a t i ons de l'objectif sont suff isamment b ien cor
r igées , opérer avec l ' ouver tu re m a x i m a . 

L E PIIOTORAMA 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, M a r s 1902.) 

Ce t rava i l est consacré à la descr ip t ion des appare i l s photo
g r a p h i q u e s p a n o r a m i q u e s révers ib les auxque l s MM. LUMIÈRE ont 
donné le n o m de Photorama. 

On sai t que les appare i l s p h o t o g r a p h i q u e s spéciaux qui on t 
p o u r bu t l 'obtent ion, su r u n e b a n d e pel l iculaire , des images 
p a n o r a m i q u e s r e p r é s e n t a n t le tour complet de l 'hor izon, sont 
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assez n o m b r e u x . Mais à l 'exception du dispositif imag iné p a r 
M . Ducos DU HAURON et qui ne peu t condui re à des r é su l t a t s suf
fisants en r a i son de l 'existence d ' abe r ra t ions i r réduct ib les , les 
appare i l s p roposés ne son t pas révers ib les et ne pe rme t t en t pas 
de projeter su r u n écran cy l indr ique l ' image du p a n o r a m a pho
tog raph ié . M. le colonel MOESSARD est b ien p a r v e n u à réa l i se r ce 
gen re de project ion su r une fraction de cyl indre , m a i s la com
pl icat ion de s o n procédé et les difficultés du rég lage pour 
chaque project ion cons t i tuen t des obstacles i m p o r t a n t s à l 'utili
sa t ion de cette m é t h o d e . 

MM. LUMIÈRE ont p u obteni r une so lu t ion p ra t ique de ce p ro
b lème à l 'aide d 'un dispositif n o u v e a u , qui consis te à faire 
t o u r n e r l'objectif au tou r et à l 'extér ieur de la surface cylin
dr ique de l ' image, cet objectif é tan t m u n i d 'un sys t ème red res 
seu r qui m a i n t i e n t l ' image immobi le su r ladi te surface, ma lg ré 
la ro ta t ion de l'objectif. Leur t rava i l est consac ré à la descr ip
t ion de ces deux appare i l s , l 'un s e rvan t à la pr i se des v u e s , 
l 'autre à leur project ion. 

Nous r e n v o y o n s p o u r les détai ls au t rava i l or ig inal qui ne se 
p rê te p a s à l ' ana lyse . 

SUR LES RÉACTIONS QUI SE PRODUISENT 

DANS LES SOLUTIONS 

UTILISÉES POUR LE VIRAGE ET LE FIXAGE COMBINÉS 

DES ÉPREUVES SUR PAPIER 

AU CHLOROCITRATE D'ARGENT ET SUR L A THÉORIE 

DE CETTE OPÉRATION 

E n c o l l a b o r a t i o n a v e c M . SEYEWETZ. 

(Bulletin de la Société Chimique de Paris, 1902.) 

On sai t que de n o m b r e u s e s formules de v i rage et de fixage 
combinés ont été ind iquées , ma i s jusqu ' ic i on n ' ava i t p a s é tudié 
les r éac t ions complexes auxquel les peu t d o n n e r lieu le mé lange 
des d iverses subs t ances en t r an t d a n s leur compos i t ion . En 
ou t re , les p h é n o m è n e s qui se p rodu i sen t lors du contact de 
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l ' image su r papie r avec le v i rage fixage, b ien q u ' a y a n t d o n n é 
lieu à u n cer ta in n o m b r e d ' hypo thèses , n ' ava i en t p a s été j u s 
qu'ici vérifiés expé r imen ta l emen t . Les a u t e u r s se sont p roposés 
d 'élucider ces deux p a r t i e s b ien dis t inctes de l 'emploi des 
virages-fixages. La p r e m i è r e par t ie est consacrée à l 'étude des 
réact ions qui p e u v e n t p r e n d r e n a i s s a n c e a u sein des m é l a n g e s 
viro-fixateurs i n d é p e n d a m m e n t de l 'act ion qu ' i l s p e u v e n t 
exercer su r les ép reuves p h o t o g r a p h i q u e s ; et la seconde, a u x 
p h é n o m è n e s qui se p r o d u i s e n t dans l 'opérat ion du virage-fixage 
p r o p r e m e n t dite cons i s t an t à me t t r e l ' image pho tog raph ique en 
contact avec la so lu t ion viro-i ixatr ice. 

P o u r faciliter ces expér iences , M M . LUMIÈRE et SEYEWETZ ont 
pr i s pour type leur viro-fixateur qui renferme seu lemen t qua t re 
é léments : hyposulf i te de soude , a lun , acétate de p lomb , chlo
ru re d'or. L o r s q u ' o n m e t en p résence ces différents é léments , il 
se p rodu i t des composés mul t ip les , et, i n d é p e n d a m m e n t des 
quat re corps employés p o u r sa p r épa ra t i on , le ba in de v i rage-
fixage peut r en fe rmer en d isso lu t ion les composés su ivan t s : 
sulfate d ' a lumine , sulfate de soude , ch lorure de sod ium, acétate 
d ' a lumine , acéta te de po tasse et de soude , hyposulfite d 'or et de 
soude , hyposulf i te double de soude et de p lomb, bisulfite de 
soude , sulfure acide de s o d i u m et pen ta th iona te de soude . 

L'hyposulfi te de soude n 'a pas s eu lemen t pour rôle de dis
soudre le ch lorure d ' a rgen t : on peu t suppose r qu'i l agi t auss i 
su r le sel d 'or et su r le sel de p l o m b p o u r donne r des hyposu l -
fites doubles qui d e v i e n n e n t les agen t s actifs du v i r a g e . 

L'influence d u p l o m b est complexe . On sai t q u ' u n e faible 
quant i té de sel de p lomb suffit p o u r ag i r . D'autre par t , si dans 
la formule habi tue l le du virage-fixage on s u p p r i m e le p l o m b et 
qu 'on emploie s eu lemen t l 'hyposulfite de soude , l 'a lun et le chlo
ru re d'or d i s sous dans l 'eau froide, le v i r age devient t rès lent . 
Si l 'a lun et l 'hyposulfi te de soude on t été d i s sous d a n s l 'eau 
boui l lante , le v i r age est beaucoup p lus rap ide , m a i s l ' image a 
u n aspect r ougeâ t r e . 

Pour expl iquer le mode d 'act ion du p lomb , on peu t suppose r 
qu'il ser t d 'agent de t r anspor t de l'or su r l ' a rgent et se r ed i s sou t 
au fur et à m e s u r e que l 'or se précipi te . Une quan t i t é faible de 
p lomb p o u r r a i t donc t h é o r i q u e m e n t favor iser le dépôt d 'une 
g r ande quan t i t é d 'or. 

A l 'état où il se t rouve d a n s lo viro-fixateur, le p l o m b pa ra î t 
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être faci lement déplacé p a r l ' a rgen t . On peu t donc s u p p o s e r que 
l ' a rgent de l ' image ap rè s s 'être r ecouve r t d 'une couche de 
p lomb , décompose p l u s fac i lement le sel d'or. Il est assez vra i 
semblab le que l 'or soit déplacé p lus faci lement pa r le p l o m b que 
p a r l ' a rgent , p u i s q u e d a n s la liste de classification des mé taux , 
l 'or est p lus p roche de l ' a rgen t que le p l o m b . 

E n e x a m i n a n t les p rop r i é t é s des a u t r e s m é t a u x , on voi t que 
l 'étain seul donne des r é su l t a t s comparab l e s à ceux que d o n n e 
le p l o m b . A v e c les a u t r e s mé t aux , les v i r ages son t peu actifs et 
s a n s in térê t . 

L ' a n a l y s e des images v i r ées d a n s le virage-fixage tend à mon
t rer que le p l o m b n ' en t re p a s d a n s leur composi t ion , contra i 
r e m e n t a u x h y p o t h è s e s de d ive r s a u t e u r s . 

E n ce qu i concerne l 'act ion de l 'a lun, MM. LUMIÈRE ont 
r e c o n n u que si le v i r age est p r é p a r é à froid, l 'action de l 'a lun 
est l imi tée à sa propr ié té t a n n a n t e b ien connue , et le v i r age ne 
peu t avo i r l ieu qu ' en p résence du sel de p l o m b . Mais si l 'on dis
sout l ' a lun èt l 'hyposulfi te de soude d a n s l 'eau boui l lan te , et 
qu 'on a b a n d o n n e le m é l a n g e à lu i -même j u s q u ' a u l endema in , 
on cons ta te qu'il peu t p rodu i r e le v i rage en l ' absence du p l o m b . 
Gela lient à ce qu'i l se forme d a n s ces condi t ions de l 'acide p e n -
t a th ion ique p r o v e n a n t de l 'action de l 'acide sul fureux, qui se 
p rodu i t lo r sque l 'a lun et l 'hyposulfi te sont en p résence , su r 
l ' hydrogène sulfuré dû à la décompos i t ion de l 'hyposulfi te. 

Enfin, ces expér iences t enden t à p r o u v e r que si l 'on ajoute u n 
excès d 'acide a u virage-fixage exempt de p l o m b , on obt ient u n 
v i rage aus s i rap ide que le virage-fixage a u p l o m b . Ce de rn ie r 
fait est dû p r o b a b l e m e n t à la format ion d'acide p e n t a t h i o n i q u e . 
Ce qui semble p r o u v e r cette h y p o t h è s e , c'est que si l 'on r e m 
place la solution d 'a lun et d 'hyposulfi te dans l 'eau boui l lan te 
p a r la so lu t ion a q u e u s e d 'acide pen t a th ion ique , on obt ient les 
m ê m e s r é su l t a t s qu ' avec l 'a lun et l 'hyposulfi te de soude . 
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S U R L ' É L I M I N A T I O N P A R L A V A G E A L ' E A U 

D E L ' H Y P O S U L F I T E D E S O U D E R E T E N U 

P A R L E S P A P I E R S E T L E S P L A Q U E S P H O T O G R A P H I Q U E S 

En collaboration avec M . SEYEWETZ. 

(Moniteur Scientifique du -Dr Quesneville, 1902, p . 412 

et Bulletin de l'Association Belge de Photographie, 1902, p. 311.) 

L 'é l im ina t i on del 'hyposul f i te do soude r e t enu ap rès fixage p a r 
les ép reuves su r pap ie r s 'obt ient g é n é r a l e m e n t en fa isant 
p a s s e r u n cou ran t d 'eau d a n s u n e cuve con tenan t les ép reuves . 
Or, si l 'on soume t des ép reuves su r pap ie r couché (papiers au 
citrate d ' a rgen t ou pap ie r s a u gé la t ino-bromure d 'argent) à u n 
lavage de ce genre p e n d a n t u n t emps pro longé , on s 'aperçoit 
que ma lg ré d ' éno rmes quan t i t é s d 'eau consommée , il res te tou
jou r s dans la couche des t races d 'hyposulfi te de soude . On en 
décèle a i s émen t la p résence en a jou tan t un cristal de n i t r a te 
d 'a rgent aux de rn i è re s gout tes de l iquide Tecueillies p a r p re s 
sage des ép reuves mi se s en t a s . On est donc exposé à l a i s se r 
dans la couche de l 'hyposulfito de soude , si on ne lave pas les 
ép reuves assez l o n g t e m p s . Si au cont ra i re le lavage est t rop pro
longé, on r i sque d 'al térer l ' épreuve . 

M M . LUMIÈRE et SEYEWETZ ont r eche rché u n t r a i t emen t p lus 
ra t ionne l et qui ne c o n s o m m e r a i t pas des quan t i t é s d 'eau si 
d i sp ropor t ionnées à la quan t i t é d 'hyposul f i te ; ils ont r e c o n n u 
qu 'on pouva i t l aver les ép reuves et se d é b a r r a s s e r complète
m e n t des de rn i è re s por t ions d 'hyposulfi te qui sont part icul iè
r e m e n t difficiles à é l iminer , en opé ran t de la m a n i è r e su ivan t e : 

I m m e r g e r sept fois succes s ivemen t les ép reuves , p e n d a n t 
5 m inu t e s chaque fois, d a n s u n e cuvet te 30 X 40 con tenan t 
env i ron u n litre d 'eau, p o u r chaque lavage . Avo i r soin de b ien 
agiter les ép reuves p o u r évi ter qu 'e l les ne se collent en t re elles. 
Après chaque t ra i tement , placer les ép reuves les u n e s su r les 
au t res d a n s une cuvet te 13X18, l ' image tournée vers le fond de 
la cuvet te . Fa i re écouler l 'eau d 'égout tage, p resse r for tement les 
ép reuves avec la m a i n en fa isant écouler le l iquide a ins i 
expr imé, h u m e c t e r lès ép reuves à n o u v e a u avec une peti te quan
tité d 'eau, les soume t t r e à u n e deuxième p ress ion en t re deux 
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feuilles de b u v a r d en les p laçan t les u n e s à côté des au t r e s . P o u r 
r e n d r e p lus efficace la p re s s ion ent re les doubles de papier , 
il sera a v a n t a g e u x do faire u s a g e d 'un rou leau ou d 'un bat to i r . 

Il a été r e c o n n u que la mé thode d 'é l imina t ion c i -dessus indi
quée p o u r les pap ie r s au ci t rate , donne éga lemen t de bons 
r é su l t a t s avec les pap ie r s a u gé la t ino -b romure . 

E n ce qui concerne les p l aques , l ' é l iminat ion de l 'hyposulfite 
p ré sen te u n in térê t beaucoup m o i n s cons idé rab le . Ici encore , 
M M . LUMIÈRE et SEYEWETZ ont cons ta té qu'i l étai t inut i le de laver 
les p l aques sous u n cou ran t d 'eau, qui c o n s o m m a i t inu t i l ement 
u n e g r ande quan t i t é de l iquide. Le procédé le p lus efficace, qui 
en m ê m e t e m p s c o n s o m m e le m i n i m u m d 'eau, cons is te à 
i m m e r g e r la p laque c inq fois succe s s ivemen t d a n s 2 0 0 ce. d 'eau 
p u r e p o u r chaque p laque 1 3 X 1 8 . 

S U R L ' I N F L U E N C E 

D E L ' O U V E R T U R E D E S O B J E C T I F S S U R L A P R É C I S I O N 

D E S I M A G E S P H O T O G R A P H I Q U E S 

En collaboration avec M . PEHRIGOT. 

(Bulletin de l'Association Belge de Photographie, 1902, p. 305.) 

M M . LUMIÈRE et PERRIGOT re lèven t dans ce t rava i l l 'objection 
qui ava i t été faite p a r M . ROUSSEAU à u n e de l eu r s conc lus ions 
énoncée d a n s u n t rava i l ana lysé p l u s h a u t , su r la préc is ion des 
images p h o t o g r a p h i q u e s . Ils ava i en t en effet r e c o n n u qu'il y 
ava i t avan tage , lo r sque les abe r ra t ions de l'objectif sont suffi
s a m m e n t b ien cor r igées , à opérer avec o u v e r t u r e m a x i m a 
p o u r obteni r des images t rès p réc i ses . M . ROUSSEAU reproche 
a u x a u t e u r s d 'avoir négl igé de rectifier le t i rage selon le dia
p h r a g m e employé . Or cette cr i t ique n ' e s t n u l l e m e n t fondée. La 
théor ie comme la p ra t ique m o n t r e n t qu 'on ne peu t obteni r 
d ' image d 'une g r a n d e préc i s ion qu ' à la condi t ion d 'employer de 
g r a n d e s o u v e r t u r e s et ceci est auss i v ra i p o u r les objectifs pho
t o g r a p h i q u e s que p o u r les objectifs a s t r o n o m i q u e s et microsco
p i q u e s . 

La préc is ion des images p h o t o g r a p h i q u e s est en effet fonction 
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de l ' ouver tu re . M M . LUMIÈRE et PERRIGOT n 'on t pas vou lu dire 

que tous les objectifs d o n n e n t néces sa i r emen t des images p lus 
précises à g r a n d e ouve r tu re qu ' à ouve r tu re rédui te . En effet, la 
correct ion complète de toutes les abe r ra t ions d 'un sys t ème 
optique n 'es t p a s poss ib le . E n pho tog raph ie , la nécess i té de 
réun i r u n g r a n d n o m b r e do condi t ions de clarté, d 'é tendue et de 
plani té du c h a m p , etc., oblige les cons t ruc t eu r s à sacrifier cer
ta ines correc t ions qui p o u r r r a i e n t ê t re mieux réa l i sées si on 
les cons idéra i t s épa rémen t . Pa r su i te , les ré s idus d 'aber ra
t ion que l 'on peu t in t en t ionne l l emen t la i sser subs i s t e r peu
vent quelquefois appor te r u n élément de confusion p lus impor
t an t à pleine ouve r tu re que celui qui résu l t e de la réduc t ion de 
l 'ouver ture . 

S U R L ' E M P L O I 

D E S D I V E R S O X Y D A N T S P O U R L A D E S T R U C T I O N 

D E L ' H Y P O S U L F I T E D E S O U D E 

F.n collaboration avec M . SEYEWETZ. 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1902, p. 270.) 

On a, à différentes r ep r i ses , préconisé d iverses subs t ances 
pour dé t ru i re l 'hyposulfi te de soude et abréger les lavages aux
quels on doit soumet t r e les p l aques et les pap ie r s pho tog ra 
ph iques p o u r é l iminer le fixateur. Mais ces subs t ances n 'on t 
j ama i s été l 'objet d 'expér iences bien complètes et MM. LUMIÈRE 

et SEYEWETZ se son t p roposé d ' en t r ep rendre une série de recher
ches su r ces corps . Ils ont expér imenté les subs tances sui
van te s : eau iodée, eau b romée , acide iodique, iodates a lcal ins , 
hypoch lor i t es , ch lora tes et perch lora tes a lcal ins , persulfate 
d ' a m m o n i a q u e , pe rca rbona te de po tas se , peroxyde de sod ium, 
eau oxygénée , acide c h r o m i q u e et b i c h r o m a t e s a lca l ins , per
m a n g a n a t e de p o t a s s i u m . P o u r c h a c u n de ces corps , ils ont 
étudié la rap id i t é de l 'oxydat ion de l 'hyposulfite de soude , 
l ' influence de l 'excès d 'oxydant su r la rapid i té de l 'oxydat ion 
pour u n m ê m e degré de di lut ion, l ' impor tance de la réact ion 
du mi l ieu , et enfin l 'act ion de l 'oxydant su r l ' image a rgen t ique . 
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Il r é su l t e de l eu r s expér iences que les oxydan t s qui p e u v e n t 
ê tre u t i l i sés le p l u s efficacement c o m m e é l imina teu r s de l 'hypo-
sulfite de soude , sont l 'eau oxygénée , le pc rca rbona to de po tas 
s i u m et le persulfa te d ' a m m o n i a q u e commerc ia l exac tement 
neu t r a l i s é ou m é l a n g e a d iverses subs t ances à réac t ion a lca l ine . 

L 'emploi des deux p r e m i è r e s subs t ances p r é sen t e d ivers 
i n c o n v é n i e n t s d 'ordre p r a t i q u e . A u con t ra i re , le persul fa te 
d ' a m m o n i a q u e c o n v e n a b l e m e n t u t i l i s é const i tue u n é l imina teu r 
d 'hyposulf i te de soude d 'un emploi t r ès c o m m o d e . Les a u t e u r s 
ont dé te rminé d a n s quel les p ropor t i ons on peu t avec ce corps 
r édu i r e la durée du lavage des p laques et des pap ie r s pho togra 
p h i q u e s p o u r ob ten i r u n e é l imina t ion suffisante de Phyposulfi te 
de soude . 

Voici la mei l leure m a n i è r e d 'opérer . A u sor t i r du fixateur, 
o n lave les pap ie r s p e n d a n t 2 m i n u t e s env i ron à l 'eau cou
r an t e en les t e n a n t c o n s t a m m e n t en m o u v e m e n t . On re t i re les 
ép reuves de l 'eau, et on les m e t en tas dans u n e cuvet te , pu i s 
on les p r e s s e for tement avec la m a i n pour expr imer le l iquide 
r e t e n u p a r le pap ie r . On place ensu i t e les ép reuves p e n d a n t 
5 m i n u t e s d a n s la solut ion de persulfa te d ' a m m o n i a q u e à 1 % 
en employan t 50 ce. de l iquide p o u r une épreuve 9 X 12. On 
re t i re enfin les ép reuves d u b a i n oxydant , p u i s on les lave deux 
m i n u t e s à l 'eau couran te . Dans ces condi t ions , le l iquide 
d 'égout tage recueill i l o r squ 'on re t i re les ép reuves de l 'eau ne 
donne p lus s ens ib l emen t la réac t ion de Phyposulfi te de soude 
(réact ion su r le n i t r a te d 'argent) , et les a u t e u r s ont cons ta té 
que cette réac t ion est d 'une sensibi l i té telle qu 'el le p e r m e t de 
déceler la p r é sence de 1 ce. d 'hyposulfi te d i s s o u s d a n s u n 
m è t r e cube d 'eau. L 'é l imina t ion de Phyposulfi te es t donc suffi
s a n t e . 

LAVAGE DES PLAQUES. — Le t r a i t emen t des p laques est encore 
p lus s imple que celui des p a p i e r s . En s o r t a n t les p laques du 
fixateur, on les lave deux m i n u t e s à l 'eau couran te pu i s on les 
place d a n s u n e cuvet te con t enan t 100 ce. de so lu t ion oxydante à 
10 gr . p a r l i t re , où on les la isse 5 m i n u t e s e n v i r o n . 

On lave finalement les cl ichés env i ron 2 m i n u t e s à l 'eau cou
r a n t e , p u i s on les fait sécher . 
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SUR LES VIRAGES AUX THIONATES DE PLOMB 

E n col laborat ion avec M. S E Y E W E T Z . 

(Bulletin de la Société Chimique de Paris, 1903, p . 791.) 

Ce travail est la suite du précédent. MM. LUMIÈRE et SEYEWETZ 

ont examiné comment se comporte le viro-fixateur si l'on y 
laisse le sel de plomb, mais en supprimant l'or et en employant 
l'acide pentathionique à la place de l'alun. Le mélange ainsi 
constitué vire assez bien, mais il ne tarde pas à laisser déposer 
un précipité cristallin en même temps que son activité diminue 
et au bout de trois mois le virage est devenu presque complète
ment inactif. 

Auss i , malgré l'intérêt que présente ce virage, il ne peut 
recevoir d'application pratique. 

PROPRIÉTÉS PHARMACODYNAMIQUES 

DE CERTAINES SEMIGARBAZIDES AROMATIQUES 

En collaboration avec M. J. CHEVROTIER, 

(Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, t. 135, 1902.) 

Les recherches des auteurs ont porté sur les semicarbazides 
suivantes : phénylsemicarbazide ; bromophénylsemicarbazide ; 
méthoxy et éthoxyphénylsemicarbazide et métabenzamidosemi-
carbazide. 

Les propriétés éminemment toxiques des hydrazines d'où 
dérivent ces semicarbazides sont considérablement atténuées 
par la substitution du groupement GO — A z I I 2 à l'une des 
hydrazines du groupe Az H 2 qui termine la chaîne hydrazinique. 
L'absorption de ces corps détermine chez des animaux fébri-
citants un abaissement de température sans aucun autre 
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p h é n o m è n e impor tan t . Cette propr ié té est su r t ou t t r ès m a r q u é e 
d a n s la m é t a b e n z a m i d o s e m i e a r b a z i d e . Cette de rn iè re n 'es t 
n u l l e m e n t toxique et n 'exerce aucune act ion sur les g r a n d e s 
fonct ions . Elle ne possède que des p ropr i é t é s an t i sep t iques 
ins igni f ian tes . 

SUR L'ALTÉRATION 

DES ÉPREUVES POSITIVES IMPRIMÉES SUR PAPIER 

AU CHLOROCITRATE D'ARGENT 

VIRÉES ET FIXÉES EN UNE SEULE OPÉRATION 

En collaboration avec M. SEYEWETZ. 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1 " Octobre 1902.) 

A p r è s avoir m o n t r é que l 'a l térat ion des ép reuves posi t ives 
s u r pap ie r a u ci t rate d ' a rgen t était due au soufre ou à l 'hydro
gène sulfuré et à l ' humidi té , MM. DAVANNE et GIRARD on t con
d a m n é l 'emploi des b a i n s de v i rage et fixage combinés , à cause 
de leur réac t ion acide. 

E n r a i s o n du déve loppement cons idérab le q u ' a p r i s l 'emploi 
de ces pap ie r s , MM. LUMIÈRE et SEYEWETZ on t r ep r i s l 'é tude des 
causes qui en p r o v o q u e n t l ' a l téra t ion. L e u r s r e c h e r c h e s leur 
ont p e r m i s d 'é tabl i r les conc lus ions s u i v a n t e s : 

1" L a cause pr inc ipa le de l 'a l téra t ion des ép reuves au chloro-
ci trate d 'a rgent est la p résence de l 'hyposulfite de soude 
incomplè temen t é l iminé, m a i s l 'a l téra t ion de l ' image ne se pro
dui t qu 'en p résence de l 'humidi té ; 

2° L 'a l té ra t ion se p rodu i t dans les images v i rées à l 'or renfer
m a n t de l 'hyposulfi te de soude , m ê m e si le v i r age a eu l ieu en 
mi l ieu neu t re , c o m m e d a n s l 'opérat ion du v i rage et fixage 
sépa ré s ; 

3 " L ' a b s e n c e de toute t race d 'hyposulfi te de soude dans 
l ' épreuve est une ga ran t i e de sa conse rva t ion d a n s l 'air h u m i d e , 
m ê m e si l ' image ne renfe rme p a s d'or et si elle est const i tuée 
pa r du sulfure d 'a rgent , de l ' a rgent seul , ou de l ' a rgent et du 
p l o m b . 
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L'aspect j a u n â t r e des ép reuves a l térées ne para î t donc p a s dù 
à la p résence du sulfure d 'a rgent ou de p lomb , ma i s peut-être à 
celle du soufre t rès divisé p r o v e n a n t de la décomposi t ion de 
l 'hyposulfite de soude . 

Les r ep roches ad re s sé s aux virages-fixages combinés ne 
s emblen t donc p a s fondés. 

Les expér iences des a u t e u r s ont m o n t r é en effet que des 
épreuves v i rées et fixées s épa rémen t , si elles ont été incomplè
tement lavées et exposées à l 'air h u m i d e , s 'a l tèrent tout aus s i 
faci lement que celles qui ont été virées et fixées en une seule 
opérat ion. Le m o y e n d 'évi ter l 'a l téra t ion des ép reuves v i rées est 
donc d 'é l iminer complè tement l 'hyposulfite de soude . 

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

D E C E T T E A C I D I T É S U R L ' I N S O L U B L L I S A T I O N 

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

En collaboration avec M. SEYEWETZ. 

(Bulletin de la Société Chimique de Paris, t. 27, p. 1073, 1902.) 

On sai t que si l 'on ajoute u n alcali à une solut ion d 'a lun de 
ch rome , de fer ou d 'a lun ord ina i re , on consta te que l 'on peut en 
in t rodu i re u n e quan t i t é r e l a t ivemen t g rande s a n s dé te rmine r la 
précipi ta t ion d 'oxydes de chrome, d ' a l u m i n i u m ou de fer. P a r m i 
ces trois a l u n s , celui de ch rome possède , comme on le sait , la 
cur ieuse p ropr ié té de former avec la gélat ine u n composé rés is
tan t complè tement à l 'action de l'eau boui l lante , t and i s que les 
au t r e s a l u n s r e n d e n t s eu lemen t la géla t ine m o i n s soluble . 

NAMIAS a déjé s ignalé , et les a u t e u r s ont éga lement cons ta té , 
que l 'acidité de l 'a lun de ch rome a t ténue l 'action insolubi l isante 
que cette s u b s t a n c e exerce su r la gé la t ine . M M . LUMIÈRE et 
SEYEWETZ se son t donc p roposés de r eche rche r le mei l leur mode 
d 'emploi de l ' a lun de ch rome , et ils ont cons ta té que l 'acidité de 
l 'alun de ch rome ava i t une influence cons idérable s u r l ' insolu-
hi l isa t ion de la gélat ine et que lo r squ 'on voula i t obteni r le 
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m a x i m u m d'effet, il était préférable d ' add i t ionner l 'a lun 
d'alcali j u s q u ' à ce que l'on obt ienne u n léger précipi té 
pe r s i s t an t . 

Dans le cas où l 'a lun de ch rome en t r e r a dans la compos i t ion 
d 'un ba in con tenan t en m ê m e t e m p s d ' au t res s u b s t a n c e s , il 
faudra donc que la réac t ion d u ba in a ins i formé ne soit pas 
acide, si l 'on veu t ob ten i r le m a x i m u m d'effet s u r la gé la t ine . 

1° SUR L A SOLUBILITÉ DU TRIOXYMÉTHYLÈNE 

DANS LES SOLUTIONS DE SULFITE DE SOUDE 

2» SUR L A SOLUBILITÉ DE L A PARAFORMALDEHYDE 

DANS LES SOLUTIONS DE SULFITE DE SOUDE 

E n col laborat ion avoc M. S E Y E W E T Z . 

(Bulletin de la Société Chimique de Paris, t. 27, 1902.) 

La formaldéhyde qui est ut i l isée d a n s le bu t d ' insolubi l i ser la 
gélat ine p ré sen te que lques inconvén ien t s qui ont fait obstacle à 
la vu lga r i s a t i on de son emploi . Ce p rodu i t est en effet l ivré a u 
commerce sous la forme de solu t ions dont la r i chesse var ie sui
v a n t les fabr icants et r en fe rme des impure t é s telles que l'alcool 
mé thy l ique , l 'acide formique , etc. Si le t r ioxyméthy lène pouva i t 
être d i s sous d a n s l 'eau, il offrirait u n m o y e n p ra t ique d 'ut i l iser 
la fo rmaldéhyde . 

MM. LUMIÈRE et SEYEWETZ se son t donc préoccupés de recher
cher si ce corps n 'é ta i t p a s soluble d a n s d ' au t res subs t ances et 
ils ont cons ta té qu' i l se d issolvai t d a n s les so lu t ions de sulfite 
de soude . Le m a x i m u m de solubil i té du t r ioxyméthy lène est 
a t te int lo rsque son mé lange avec le sulfite de soude a n h y d r e 
renfe rme 30 à 60 °/0 de ce dern ier . On peu t a lors obteni r des 
l iqueurs con t enan t 2 5 à 2 9 % de t r ioxyméthy lène . La présence 
de la fo rmaldéhyde en quan t i t é suffisante (25 % ) p e r m e t d 'aug
m e n t e r la solubi l i té du sulfite de soude et de d i s soudre j u squ ' à 
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55 % env i ron de cette subs tance dans l 'eau : la l i queur cont ient 
a lors 74 % de mat iè re sol ide. 

Le t r ioxyméthy lène et le sulfite ne forment p a s ent re eux de 
combina i son définie, et le sulfite alcalin p rodu i t s eu l emen t la 
dépo lymér i sa t ion d u t r ioxyméthy lène . 

SUR LES EMPLOIS DU TRIOXYMÉTHYLÈNE 

EN PHOTOGRAPHIE 

En collaboration avec M. SEYBWETZ. 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1902.) 

La propr ié té qu ' a le t r ioxyméthy lène de se d i s soudre d a n s le 
sulfite de soude , p ropr ié té découver te p a r MM. LUMIÈRE et 
SEYEWETZ, leur a p e r m i s d 'é tudier ce corps c o m m e succédané 
des alcalis d a n s les r évé la t eu r s et ils ont r e c o n n u qu' i l p o u v a i t 
être a v a n t a g e u s e m e n t subs t i t ué a u x alcalis ca rbona te s ou caus
t iques d a n s la p r é p a r a t i o n des d ivers r évé l a t eu r s . Ils ont d o n n é 
le n o m de Formosulfite à cette combina i son de t r i oxymé thy lène 
et de sulfite de soude . 

Non seu lemen t ce corps p e r m e t les subs t i t u t i ons , m a i s encore 
il offre cer ta ins a v a n t a g e s : on n 'a pas à c ra ind re les acc idents 
p rodu i t s p a r u n excès d 'alcali , et g râce à la p ropr i é t é que pos 
sède le t r i oxymé thy lène d ' insolubi l i ser la géla t ine , les couches 
gé la t inées t enden t à être p lus r é s i s t an t e s . 

On peu t u t i l i ser des m é l a n g e s en poudre de t r ioxyméthy lène 
et de sulfite de soude p o u r r emplace r à la fois les alcal is et le 
sulfite de soude d a n s la p r é p a r a t i o n des r é v é l a t e u r s . On n ' a p a s 
à c ra indre a ins i l ' a l téra t ion de l'alcali caus t ique p u i s q u e ce der
n ie r ne p r e n d n a i s s a n c e qu ' ap rès la d isso lu t ion du m é l a n g e 
dans le r évé l a t eu r . 
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SUR L'EMPLOI DE L'ACÉTONE 

COMME SUCCÉDANÉ DES ALCALIS DANS LES RÉVÉLATEURS 

(Réponse au D' E I C H E N G R U N ] 

En collaboration avec M. SEYEWETZ. 

(Moniteur de la Photographie, 16 Mars 1903, p. 83.) 

E n conse i l lan t l 'emploi de l 'acétone c o m m e succédané des 
alcal is d a n s ce r t a ins r évé l a t eu r s , MM. LUMIÈRE et SEYEWETZ ont 
donné une explicat ion de l 'action de l 'acétone, qui a été criti
quée par M. le D r EICHENGRUN. 

A la suite des nouvel les expér iences qu ' i ls ont ins t i tuées 
d a n s la m ê m e voie, les a u t e u r s confirment a b s o l u m e n t leur 
p r emiè re m a n i è r e de voir . 

S U R L E S S E M I C A R B A Z I D E S 

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

En collaboration avec M . GKEYROTIER. 

Ce m é m o i r e , qui ne compte pas m o i n s de 126 pages , est con
sacré tout ent ier à l 'é tude des semica rbaz ides . Il se divise en 
deux pa r t i e s , la p r emiè re consacrée à l 'é tude ch imique , la 
deuxième à l 'é tude p h a r m a o o d y n a m i q u e des s emica rbaz ides et 
de l eurs dér ivés subs t i t ué s . 

Ces s u b s t a n c e s sont fort n o m b r e u s e s , car elles c o m p r e n n e n t 
des dé r ivés m o n o s u b s t i t u é s . d i subs t i t ués et t r i subs t i t ués , aus s i 
b i en d a n s la sér ie g ra s se que d a n s la sér ie a roma t ique , et il 
faut encore a jouter à ces corps les th iosemica rhaz ides . 

MM. LUMIÈRE et CHEVROTIER ont découver t toute une série de 
s emica rbaz ides nouve l l e s , et leur é tude a por t é su r t ou t s u r les 
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semicarbaz ides m o n o ou d i subs t i tuées a p p a r t e n a n t aux deux 

/ - A z H - A z H - R / - A z H - A z H 2 

groupes i somères : CO<T CO<T 
H \ . A z l P \ A z H - R 

Les essa is des a u t e u r s ont démon t r é que les semicarbaz ides 
monosubs t i t uées employées à h a u t e s doses sont douées de pro
pr ié tés a n t i t h e r m i q u e s . A doses p lus faibles, elles ne p a r a i s 
sent pas agir s u r la t e m p é r a t u r e des a n i m a u x n o r m a u x , m a i s 
elles aba i s sen t d 'une m a n i è r e cons tan te celle des a n i m a u x fébri-
c i tants . 

La phény l semica rbaz ide , et m i e u x encore la m é t a b e n z a m i d o -
semicarbazide de la forme amid ique , sont les subs t ances les p lus 
in té ressan tes de cette série parce qu'elles sont u n peu solubles 
dans l 'eau et qu 'el les sont d é p o u r v u e s d 'act ions seconda i res 
défavorables . A dose thé rapeu t ique , elle ne modifient ni la r e s 
pirat ion, ni la p r e s s ion ar tér iel le , ni le pou l s . Elles sont s ans 
effet sur les fe rments de la d iges t ion s tomacale ou in tes t ina le et 
n 'appor tent a u c u n t roub le d a n s l ' a ss imi la t ion . Leur act ion s u r 
le sys tème ne rveux semble l imitée à l 'influence qu'elles ont s u r 
la régula t ion t h e r m i q u e . 

Cet ensemble de propr ié tés pa ra î t devoir placer les semicar 
bazides a u p r e m i e r r a n g des an t i py ré t i ques . 

Les semicarbaz ides amid iques m o n o s u b s t i t u é e s possédan t la 
fonction carac tér i s t ique A z H 3 — CO — A z H — AzHR, m a i s p ré 
sentant d 'au t res subs t i t u t i ons d a n s le radical R, sont des corps 
généra lement insolubles ; l eur p o u v o i r an t ipyré t ique est a lors 
bien a t t énué . 

Lorsque la subs t i tu t ion d a n s le rad ica l R consis te dans l ' intro
duction d 'un g r o u p e m e n t acide, sulfonique ou carboxyl ique 
salifié pa r u n alcali , la solubil i té appara î t , ma i s n o n l 'activité. 

Ceci est conforme à la règle généra le qui veu t que la fixation 
des g roupes acides , tout en so lubi l i sant la molécule , lui donne 
en mémo t e m p s u n e rés i s tance et une stabil i té p lus g r a n d e , 
grâce auxquel les les p ropr ié tés thé rapeu t iques d i spa ra i s sen t ou 
sont tout au m o i n s t rès for tement d i m i n u é e s . 

Les semicarbaz ides de la forme h y d r a z i n i q u e sont en généra l 
des corps toxiques d é p o u r v u s de pouvo i r an t ipyré t ique et inuti
l i sables . 

Les semicarbaz ides d i subs t i tuées son t peu toxiques , ma i s 
aussi s ans ac t iv i té . 
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Ces conc lus ions s ' appuient su r de n o m b r e u s e s expér iences 
dont les r é su l t a t s sont m é t h o d i q u e m e n t p r é sen t é s sous forme de 
tab leaux qui m o n t r e n t l 'act ion des d iverses semica rbaz ides sur 
l a n u t r i t i o n , su r la r e sp i ra t ion et la c i rcula t ion, les effets su r les 
a n i m a u x fébr ic i tants , l 'act ion an t i sep t ique , l ' é l iminat ion, etc. 

SUR LA PRÉPARATION ET LES PROPRIÉTÉS RÉVÉLATRICES 

DE L A MÉTOQUINONE 

COMBINAISON DE MÉTHYLPARAMIDOPHÉNOL (MÉTOL) 

V ET D'HYDROQUINONE 

En collaboration avec M. SEYBTVETZ. 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1903 , p . 231.) 

Le sulfate de m é t h y l p a r a m i d o p h é n o l ou métol donne avec 
Phydroqu inone u n r évé la t eu r que MM. LUMIÈRE et SEYEWETZ 

appel lent Métoquinoue et qui est doué de cer ta ines qual i tés que 
ne possèden t pas ces deux subs t ances employées i solément . Ces 
qual i tés sont dues à la format ion d 'une vér i tab le combina i son 
offrant des p ropr ié tés nouve l les que les a u t e u r s é tudien t d a n s 
leur t ravai l . 

Ce r évé la t eu r convien t a u s s i b ien p o u r le déve loppement des 
p laques que pour celui des pap ie r s au gé la t ino -b romure . Non 
seu lement il v ien t a u g m e n t e r la liste jusqu ' ic i t rès res t re in te 
des r évé l a t eu r s fonc t ionnant s a n s alcali qui pos sèden t le g r a n d 
avan tage de ne p a s al térer la gélat ine, m a i s il offre en outre les 
a v a n t a g e s s u i v a n t s qui n ' ava i en t p u être réa l i sés jusqu ' ic i d a n s 
les a u t r e s r évé l a t eu r s de la m ê m e classe : 

1 ° Les so lu t ions m ê m e n o n bouchées se conse rven t s a n s alté
ra t ion appréc iable ; 

2» Il est poss ible de développer un g r a n d n o m b r e de clichés 
d a n s le m ê m e ba in en faisant se rv i r celui-ci j u squ ' à é p u i s e m e n t ; 

3° On peu t a u g m e n t e r l 'énergie réduct r ice du déve loppa teur 
d a n s des p ropor t ions p l u s ou m o i n s g r a n d e s p a r l 'addi t ion 
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d'alcalis carbonates, caustiques, ou mieux par l'emploi du formo-
sulfîte sans risquer de voiler les cl ichés. Cette propriété donne 
une très grande élasticité au révélateur ; 

4° Le révélateur est sensible à l'action du bromure de potas
s ium, ce qui permet de tirer parti des clichés surexposés. 

LES SEMICARBAZIDES ET LA CRYOGÉNLME 

En collaboration avec le D' CHAUMIKH. (14e Congrès International de Médecine de Madrid, 23-30 Avril 1903.) 

MM. LUMIÈRE et CHAUMIER insistent sur les propriétés antither
miques de la métabenzamidosemicarbazide, à laquelle ils ont 
donné le nom de Cryogènine. 

La cryogènine, administrée sous forme de comprimés ou de 
cachets à la dose de 0,50 ou 0,75 centig. amène presque toujours 
un abaissement de température qui peut varier de 1° à 3° et qui 
commence peu de temps après l'absorption du médicament, 
pour atteindre son maximum au bout de 2 à 3 heures. La durée 
de l'apyrexie est variable suivant la nature de l'affection. Elle 
est' en général de 24 heures, et n'est jamais inférieure à 5 ou 
6 heures; elle peut se prolonger plusieurs jours. 

La cryogènine, même par l'usage prolongé, n'amène pas de 
modifications importantes do la sécrétion urinaire ; elle ne pro
voque ni troubles digestifs, ni diarrhée, ni céphalée, ni ano
rexie, ni frissons. Enfin, on n'observe pas, avec la cryogènine, 
de phénomènes d'accoutumance. 
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V A R I A T I O N S 

D A N S L A C O M P O S I T I O N D E S U R I N E S D U C H I E N 

En collaboration avec M. J. CHEVROTIBB. 

(Archives de Médecine expérimentale et d'Anatomie pathol., Mai 1903.) 

On adme t que l ' absorp t ion de la p lupa r t des subs t ances méd i 
c a m e n t e u s e s p rovoque des modif icat ions dans la composi t ion 
de l 'u r ine et les t ra i t és de t hé rapeu t ique m e n t i o n n e n t p o u r cha
cun des p rodu i t s qu ' i l s é tudient , les effets qui ont été cons ta t é s . 
On cons idère c o m m e des é léments i m p o r t a n t s d 'appréc ia t ion , à 
ce po in t de v u e , les var ia t ions de l 'urée , des p h o s p h a t e s et des 
ch lo ru res con t enus d a n s l ' u r ine . 

E n e x a m i n a n t les t r a v a u x de d ivers au tours qui se sont a t tachés 
pa r t i cu l i è r emen t à ces é tudes , on est frappé des cont rad ic t ions 
que l 'on r encon t r e , d 'une m a n i è r e p r e sque cons tan te , toutes les 
fois q u ' u n p rodu i t dé te rminé a été soumis à l ' expér imenta t ion 
pa r p lu s i eu r s phys io log i s tes . Les résu l t a t s s igna lés sont souven t 
en opposi t ion et l 'accord est u n fait except ionnel . A i n s i , pour 
ne citer que les m é d i c a m e n t s les p lus c o n n u s , l ' an t ipyr ine , la 
qu in ine , le sulfate de soude, la be l ladone, l ' iodure de potas
s ium, la caféine, l 'arsenic , le b ica rbona te de soude , p r o d u i s e n t 
d 'après les u n s u n e a u g m e n t a t i o n de cer ta ins é l éments de 
l 'ur ine, et d 'après les au t r e s la d iminu t ion de ces m ê m e s élé
m e n t s . Il y a donc u n e confusion ex t rême d a n s les op in ions des 
a u t e u r s su r ce sujet. 

MM. LUMIÈRE et J. CHEVROTIER sa sont p roposé de r eche rche r 
la cause de ces con t rad ic t ions . Us ont ins t i tué une sér ie d'expé
r i ences chez le chien et ils on t ob tenu les r é su l t a t s s u i v a n t s : 

1° Les m é t h o d e s ut i l i sées dans les l abora to i res p o u r le dosage 
de l 'urée, des p h o s p h a t e s et des ch lorures d a n s l 'ur ine, d o n n e n t 
des r é su l t a t s que l'on peu t g é n é r a l e m e n t cons idé re r comme 
exacts à 5 pour 100 p rès ; 

2° Les e r r eu r s qui p r o v i e n n e n t do l 'opérateur p a r a i s s e n t être 
d u m ê m e ordre que celles qui p e u v e n t être a t t r ibuées à la 
m é t h o d e el le-même ; 
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3° Chez les ch i ens n o r m a u x , soumis à une hyg iène et à u n 
régime cons t an t s , on peu t cons ta te r des va r i a t i ons cons idé
rables d 'un jour à l 'autre d a n s les p ropor t i ons d 'urée, de p h o s 
pha te et de ch lo ru re excré tés . Les m o y e n n e s faites su r des 
pér iodes success ives de 20 jou r s accusen t encore des va r i a t i ons 
qui a t t e ignen t le q u a r t des quan t i t é s de ces é léments é l iminés ; 

4° Sous l 'influence des m é d i c a m e n t s et des subs t ances admi 
n i s t rés , les poids d 'urée, de p h o s p h a t e s et de ch lo ru res excrétés 
ont var ié d a n s les m ê m e s l imi tes que celles qui ont été re levées 
pour les ch iens n o r m a u x n e s u b i s s a n t a u c u n t r a i t e m e n t ; 

5° Chez le chien n o r m a l , les p rodu i t s ch imiques les p lus 
divers ne semblen t p a s modifier s ens ib l emen t la nu t r i t i on et ne 
provoquen t des t roub les d a n s cette fonction que s'ils ont agi 
préa lab lement en a l t é ran t les cellules et les o rganes . 

Les p ropr ié tés a t t r ibuées d a n s les t ra i t és aux m é d i c a m e n t s 
dits modif icateurs de la nu t r i t i on et qui sont b a s é s su r des 
essais faits avec des a n i m a u x n o r m a u x , r é su l t en t en généra l de 
coïncidences expér imenta les , p r o v e n a n t des va r i a t i ons phys io 
logiques que p r é s e n t e n t hab i tue l l emen t ces a n i m a u x . 

On s 'explique a ins i les n o m b r e u s e s cont rad ic t ions ent re les 
résu l ta t s ob tenus par ' les expé r imen ta t eu r s qui ont étudié 
l 'action d 'un m ê m e produ i t chez des a n i m a u x sa ins ; 

6° Les conc lus ions de MM. A. et L. LUMIÈRE et CHEVROTIER ne 

s 'appl iquent qu ' aux a n i m a u x n o r m a u x ; pour pouvo i r les géné
ral iser , il conv iendra i t de r ep rend re les m ê m e s r eche rches avec 
des a n i m a u x dont la nu t r i t i on sera i t au préalable t roublée acci
dentel lement ou expér imen ta lemen t . Elles devra ien t aus s i être 
effectuées chez l ' homme d a n s les cas de nu t r i t i on phys io lo
gique ou pa thologique . 
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SUR LES DIVERSES CAUSES DE PRODUCTION 

ET SUR L A COMPOSITION 

DU VOILE PHOTOGRAPHIQUE DIT " VOILE DICHROÏQUE 

En collaboration avec M. SEYEWKTZ. 

(Congrès de Chimie, Berlin, 1903.) 

On sai t que ce voile spécial est carac tér i sé pa r la fluores
cence que p r e n d le s u b s t r a t u m o rgan ique des p laques photo
g r a p h i q u e s (gélat ine), ap rès le déve loppement et le fixage. La 
colorat ion que l 'on observe va r i e no t ab l emen t s u i v a n t les con
di t ions mul t ip le s de sa p roduc t ion . Elle est rougeâ t r e , rouge , 
rouge-o rangé ou violette, p a r t r a n s p a r e n c e , t and i s qu'elle pa ra î t 
ver t - jaunâtre , ver te , b leue ou jaune-verdâ t re pa r réflexion. De 
p lus , le cliché examiné à l a l umiè re réfléchie es t opaque , et 
semble avo i r été fixé incomplè temen t . Or, les condi t ions précises 
de la fo rmat ion du voile d ichro ïque et la théor ie de la format ion 
de ce voile é ta ient complè tement i n c o n n u e s . Le t rava i l de 
MM. LUMIÈRE et SEYEWETZ v ien t combler cette l acune . 

CONDITIONS DE FORMATION DU VOILE DICHROÏQUE. . — Le voile 

dichro ïque peu t se former d a n s l 'opérat ion du déve loppement 
tou tes les fois que ln révé la teur renfe rme un d i s so lvan t du bro
m u r e d ' a rgen t (hyposulfi te de soude , a m m o n i a q u e , cyanu re de 
p o t a s s i u m , etc.) . Dans le cas où ce d i s so lvan t est de l 'hypo-
sulfite de soude , il ne faudra q u ' u n e t rès peti te quan t i t é de cette 
s u b s t a n c e p o u r d o n n e r n a i s s a n c e au p h é n o m è n e . 

Le voile d ichro ïque peut éga lement être p rodu i t d a n s le fixa
teur si ce de rn ie r est add i t ionné soit d i rec tement , soit pa r sui te 
du lavage incomple t dos cl ichés a v a n t fixage, d 'une peti te quan
tité de r évé la teu r et de sulfite de soude pour les r éduc teu r s du 
type d iamidophénol et en ou t re d 'un excès de ca rbona te alcalin 
p o u r les r évé la t eu r s a lca l ins . 

Tou te s condi t ions égales d 'a i l leurs , les causes su ivan t e s favo
r i s en t la p roduc t ion du voile d ichro ïque : m a n q u e de pose ; 
s u b s t a n c e s a u g m e n t a n t le pouvo i r r éduc teur du déve loppa teur 
(sulfite do soude , alcalis) ; p ro longa t ion du déve loppement si le 
voile se forme d a n s le déve loppa t eu r ; é lévat ion de la t empéra 
ture du ba in de déve loppement , etc . 
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La n a t u r e de la gélat ine a u n e g r a n d e influence su r l ' in tens i té 
du voile d ichro ïque , et la gélat ine t rai tée pa r les alcalis est 
beaucoup p lus apte à la p roduc t ion du voile d ichro ïque que lors
qu'elle a été traitée pa r les acides . Toutefois , l 'acide sul fureux 
souvent employé pour b l a n c h i r la gélat ine pa ra î t agir d a n s le 
même sens que les a lcal is . 

En comparan t les différentes émul s ions LUMIÈRE au poin t de 
vue de la p roduc t ion du voile d ichro ïque , MM. LUMIÈRE et 
SEYEWETZ ont cons ta té que les p laques de faible sensibi l i té 
n ' ava ien t q u ' u n e faible t endance à d o n n e r le voile, t and i s que 
les p laques r ap ides (ét iquette bleue) donna ien t le voile le p lus 
m a r q u é . Quant a u x p laques ex t ra - rap ides m a r q u e S , elles don
nen t u n voile beaucoup p lus faible. 

COMPOSITION DU VOILE DICHROÏQUE. — PHÉNOMÈNES QUI ACCOMPA

GNENT SA PRODUCTION. — La double condi t ion qu 'exige la p roduc
tion du voile d ichro ïque , c'est-à-dire l 'act ion s imul tanée su r la 
plaque d 'un révé la teur et d 'un d i s so lvan t du b r o m u r e d 'a rgent , 
permet de suppose r que le voile d ichro ïque est le résu l t a t de la 
réduct ion au sein de la gélat ine du b r o m u r e d 'a rgent d i s sous 
dans le d i s so lvan t employé. Il est poss ible que la gélat ine inter
vienne d a n s le p h é n o m è n e et qu'il se p rodu i se u n e sorte de 
combina ison organo-métal l ique douée d 'une colorat ion t rès 
intense différente su ivan t qu 'on l ' examine pa r t r a n s p a r e n c e ou 
par réflexion. 

Ce qui donne u n e cer ta ine va leur à cette hypo thèse , c'est la 
possibil i té de rédu i re l ' a rgent à l 'état soluble au m o y e n d 'un 
révéla teur et d 'obteni r a ins i un p rodu i t tout à fait ana logue 
comme aspect au voile d ichro ïque . 

Si le voile d ichro ïque n 'es t pas const i tué pa r de l ' a rgent pur , il 
renferme en réal i té une t rès g r ande quant i té de ce métal et les 
réactifs ch imiques p a r a i s s e n t agir su r lui comme s'il était cons
titué pa r de l ' a rgent p u r . MM. LUMIÈRE et SEYEWETZ on t 
r e m a r q u é que les d ivers t r a i t emen t s p e r m e t t a n t de t r ans fo rmer 
l 'argent soit en sulfure, soit en composés oxydés , ag i s sen t s u r 
ce voile d ichro ïque et en dé t ru i sen t la couleur in tense en la 
r a m e n a n t à celle, beaucoup plus faible, du sulfure ou de l 'oxyde 
d 'argent . Il est p robable qu 'on dét ru i t a ins i la combina i son de 
l 'argent avec la ma / i è r e o r g a n i q u e . 

Des obse rva t ions qui précèdent , on peut t i rer u n cer ta in 
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n o m b r e d ' ins t ruc t ions p ra t iques p e r m e t t a n t d 'évi ter la p roduc
t ion du voile d ichro ïque . A ins i , on ne dev ra j a m a i s in t rodu i re 
d a n s le r évé la teu r la m o i n d r e t race de b r o m u r e d 'a rgent , n i la 
m o i n d r e t race de révé la teur dans le fixateur. Non seu lemen t on 
n ' a jou te ra j a m a i s d ' a m m o n i a q u e , d 'hyposulfi te de soude , etc. , 
d a n s le révé la teur , ma i s on évi tera toute cause d ' in t roduc t ion 
invo lon ta i r e de ces subs t ances : emploi de cuve t tes ma l r incées , 
l avage insuffisant des m a i n s de l 'opéra teur ap rè s u n contact avec 
l 'hyposulfi te de soude , pa r exemple . D 'aut re par t , le lavage des 
cl ichés au sor t i r du r évé l a t eu r d e v r a être suffisant pour b ien 
é l iminer toute t race de révé la teur , su r tou t si ce dern ie r fonc
t ionne s a n s alcali . 

S U R L A D E S T R U C T I O N D U V O I L E P H O T O G R A P H I Q U E 

D I T « V O I L E D I C H R O Ï Q U E » 

En col laborat ion avec M. SETEWETZ. 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1" Jui l le t 1903, p . 324.) 

In s t ru i t s pa r l eurs r e c h e r c h e s précédentes su r la n a t u r e du 
voile d ichro ïque , M M . LUMIÈRE et SEYEWETZ ont r eche rché le 
m o y e n de dé t ru i re ce voi le , et ils ont expér imenté successive
m e n t les qua t r e m é t h o d e s s u i v a n t e s : 

1° T rans fo rma t ion de l ' a rgent de l ' image et de l ' a rgent du 
voi le en u n composé no i r s table , tel que le sulfure ; 

2° T r a i t e m e n t d u cliché p a r les d i s so lvan t s hab i tue l s de 
l ' a rgent ; 

3° T rans fo rma t ion de l ' a rgent de l ' image et de l ' a rgent du 
voile en un composé insoluble p o u v a n t être r édu i t pa r u n révé
la teur ; 

4° T ra i t emen t pa r des oxydan t s . 

II faut d ' abord faire r e m a r q u e r que le voile formé d a n s le 
révé la teu r es t beaucoup plus superficiel que le voile p rodu i t 
d a n s le fixateur. On peut appeler voile superficiel celui qui est 
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formé d a n s lo révé la teur , et voile profond celui qui se p rodu i t 
dans le fixateur. Ces deux voiles se compor t e ron t d 'une façon 
différente vis-à-vis des réactifs , les u n s ag i s san t p lus facilement 
à la surface de la couche, les au t r e s exerçant su r tou t leur act ion 
dans les pa r t i e s les plus profondes . 

Après avoi r étudié p lu s i eu r s procédés , M M . LUMIÈRE et 
SEYEWETZ donnen t la préférence aux t ro is s u i v a n t s : 

1° T ra i t emen t du cliché pa r le persulfate d ' a m m o n i a q u e suiv i 
d 'un fixage au bisulfite de s o d i u m . Cette mé thode n ' es t appli
cable qu 'au voile se t r o u v a n t au fond de la couche, comme celui 
qui p r e n d na i s sance d a n s le f ixateur ; 

2° T rans fo rma t ion de l ' a rgent en sulfure pa r l 'hydrogène sul
furé na i s s an t ob t enu en a d d i t i o n n a n t l 'hyposulfito do soude 
d'acide, c i t r ique . Ce procédé s 'applique au voile formé dans Je 
révéla teur , c'est-à-dire p réc i sément à celui que ne peut enlever le> 
persulfate d ' a m m o n i a q u e s ans d i s soudre en m ê m e t e m p s l ' image. 

Dans le cas d 'un voile d iehro ïque in tense , ces deux procédés 
permet ten t de dé t e rmine r si le voile a pr is n a i s s a n c e dans le 
révé la teur ou d a n s le fixateur. 

3° Enfin, act ion du p e r m a n g a n a t e de p o t a s s i u m neu t re su iv i 
d 'un t r a i t emen t au bisulfite de soude , qui s 'applique à tous les 
cas" et qui est le procédé d o n n a n t les mei l leurs résu l t a t s . 

S U R L ' E M P L O I 

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

D A N S L E S R É V É L A T E U R S 

(Deuxième Réponse au D r E I C H E N G R U N ] 

En collaboration avec M. SEYEWETZ. 

(Moniteur de Photographie, 15 Jui l let 1903, p. 210.) 

M . EICHENGRUN a cr i t iqué de n o u v e a u l 'hypothèse faite pa r 
M M . LUMIÈRE et SEYEWETZ su r le rôle de l 'acétone dans les révéla

t eu r s et d 'après laquelle l 'acétone se t r ans fo rmera i t en u n e 
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combina i son bisulf i t ique, au fur et à m e s u r e du déve loppemen t . 
MM. L U M I È R E et S E Y E W E T Z réfutent dans cette no te les a rgu 

m e n t s do M. E I C I I E N G R U N et conf i rmen t Ieu rp récéden te hypo thèse 
qu ' i ls m a i n t i e n n e n t a b s o l u m e n t . 

TRAITEMENT DES DIARRHÉES INFANTILES 

P A R LES SOLUTIONS DE GÉLATINE 

En col laborat ion avec M M . W E I L et P É H U . 

(Société des Sciences Médicales de Lyon, 8 Jui l le t 1903.) 

Un g r a n d n o m b r e de s u b s t a n c e s ont été p roposées p o u r com
ba t t r e les d i a r rhées infant i les , et a u c u n e d'elles n ' a donné de 
résu l ta t s cons t an t s . Les a u t e u r s , gu idés pa r des cons idé ra t ions 
théor iques qu i ne s a u r a i e n t ê t re développées dans cette ana lyse , 
ont eu l'idée d ' admin i s t r e r des so lu t ions de gélat ine à u n t aux 
défini et incorporée au b ibe ron . Ils u t i l i sent u n e solut ion au 10 e, 
par fa i tement filtrée pu i s s tér i l isée à l 'autoclave à 120°, et don
nen t u n "gramme de gélat ine avec chaque b iberon , c'est-à-dire 6 
ou 8 g r a m m e s pa r jour , dose qui peut d 'a i l leurs être dépassée . 

Cette médica t ion donne des résu l t a t s t rès c o n s t a n t s ; le n o m 
bre des selles d iminue r a p i d e m e n t en m ê m e t emps que la qual i té 
change et la m a u v a i s e odeur d i spara î t . Les p h é n o m è n e s géné
r a u x sont éga lement modifiés d 'une m a n i è r e t rès rap ide . 

SUBSTITUTION 

DES CÉTONES ET DES ALDÉHYDES AUX ALCALIS 

DANS LES RÉVÉLATEURS PHOTOGRAPHIQUES 

Réponse à M . Leopold L Ö S S E L 

E n col laborat ion avec M. S K Y E W E T Z . 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1903, p . 484.) 

Les au teu r s r éponden t d a n s cette note à des cr i t iques formulées 
pa r M. L O E B E L a u sujet d u rôle qu ' i ls ava i en t a t t r ibué aux 
cétones et aux a ldéhydes d a n s les r évé l a t eu r s . 
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Si M. L O E B E L n'a pas obtenu les résultats annoncés par 
MM. L U M I È R E et S E Y E W E T Z , c'est sans doute parce que les pro
duits qu'il a employés renfermaient des impuretés. Le formo-
suliïte notamment renferme souvent du bromure de potassium 
qui suffit à fausser les résultats. La température a aussi une 
grande influence et on ne peut comparer que des bains ayant la 
même température. 

ACTION DE LA CHLORACÉTAMIDE 

SUR QUELQUES AMINES AROMATIQUES 

En collabo ration avec M. F . P K R R I N . 

(Bulletin de la Société Chimique de Paris, 1903, p. 966.) 

Les aminoéthanamides offrent un certain intérêt au point de 
vue thérapeutique. MM. L U M I È R E et P E R R I N ont préparé un cer
tain nombre de ces corps' nouveaux, dont ils indiquent les pro
priétés. Ces corps sont les suivants : 

Benzamidaminoéthanamide ; 
Parachlorophénylaminoéthanainide ; 
Oxyphénylaminoéthanamide ; 
Méthoxypbénylaminoéthanamide ; 
Ethoxyphénylaminoéthanamide ; 
Naphtylaminoéthanamide ; 
Antipyryleaminoéthanamide ; 
Phénylènediaminodiéthanamide ; 
Diméthylaminophénylaminoéthanamide. 
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S U R L A C O M P O S I T I O N 

D E L A G É L A T I N E I N S O L U B I L I S É E P A R L E S S E L S 

D E S E S Q U I O X Y D E D E C H R O M E 

E T T H É O R I E D E L ' A C T T O N D E L A L U M I È R E 

S U R L A G É L A T I N E A D D I T I O N N É E D E C H R O M A T E S 

M É T A L L I Q U E S 

En collaboration avec M . S E Y E W E T Z . 

(Revue Suisse de Photographie, A o û t 1903, p . 345.) 

Los d iverses expér iences ch imiques r appor tées d a n s ce t ravai l 
se p rê t en t difficilement à l ' analyse , et n o u s n o u s con ten te rons 
de citer ici les conc lus ions données pa r M M . L U M I È R E et S E Y E W E T Z 

eux-mêmes : 
1° Dans le t r a i t ement pa r les sels de c h r ê m e , la gélat ine semble 

b ien fixer d i rec tement du ch rome pu i sque ses propr ié tés subis
sen t des modif icat ions profondes et que le c h r o m e ne peut être 
é l iminé pa r de n o m b r e u x lavages à l 'eau boui l lan te ; 

2° L'acide du sel de ch rome , b ien que r e t e n u avec énergie pa r 
la géla t ine , ne semble nu l l emen t in t e rven i r d a n s le p h é n o m è n e 
de l ' insolubi l i sa t ion, pu i squ 'on peut l ' é l iminer s a n s modifier 
les propr ié tés de la gélat ine insolubi l isée ; 

3° Un poids dé te rminé dn gélat ine fixe u n e quan t i t é m a x i m a 
cons tan te de sesquioxyde d e ch rome compr i se en t re 3 gr . 2 et 
3 g r . 5 pour 100 de géla t ine , quelle que soit la n a t u r e du sel 
c h r o i T i i q u e employé pour l ' insolubi l i sa t ion, ce qui semble indi
q u e r que l 'on a affaire à u n composé pa r fa i t ement défini ; 

4° E n r a i son do sa facile dissociabil i tô, la gélat ine insolubi
lisée est p lutôt u n composé d 'addi t ion q u ' u n e vér i table combi
n a i s o n ; 

5° La d issoc ia t ion de la gélat ine ch romée par t r a i t emen t s 
répétés à l 'eau boui l lan te , peu t ê t re empêchée , soit en l avan t 
d a n s des condi t ions convenab les à l 'eau a m m o n i a c a l e la géla
t ine addi t ionnée du composé chromé, soit en a joutant d a n s la 
gélat ine a v a n t l 'addi t ion du sel de ch rome , la quan t i t é théor ique 
d ' a m m o n i a q u e nécessa i re pour s a tu re r l 'acide de ce sel. 
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SUR L A CONSTITUTION DES SUBSTANCES RÉDUCTRICES 

SUSCEPTIBLES DE DÉVELOPPER L'IMAGE LATENTE 

SANS ÊTRE ADDITIONNÉES D'ALCALI 

En collaboration avec M. S R Y E W F . T Z . 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1903.) 

On sait q u ' u n cer ta in n o m b r e de s u b s t a n c e s réduct r ices sont 
suscept ibles de développer l ' image la tente en l ' absence d'alcali, 
et s implement en présence du sulfite de soude . Il était intéres
san t de r eche rche r les re la t ions qui exis tent entre la formule 
chimique et cette propr ié té des s u b s t a n c e s . 

MM. L U M I È R E et S E Y E W E T Z ont r e c o n n u que pour qu ' une s u b s 
tance puisse révéler l ' image la tente s a n s addi t ion d'alcali , en 
présence de sulfite alcal in, il suffit qu'elle renfe rme u n e seule 
fonction développatr ice dont l 'un des g roupes soit u n ami do-
gène. Celui-ci peu t être subs t i tué ou n o n p o u r v u que la subs t i 
tution no dé t ru ise pas le caractère, ba s ique de l ' amidogène . Il 
faut en ou t re que la subs tance soit suff isamment soluble d a n s le 
sulfite alcalin. 

Si la subs t ance ne renfe rme qu 'une fois la fonction dévelop
patrice, ou bien si elle renfe rme deux fois cette fonction m a i s 
sans groupe amidcgèi io , la propriété do révéler s ans alcali est 
trop faible, su r tou t d a n s ce de rn ie r cas, pour être uti l isée prat i
quement . 

Le pouvoi r r éduc t eu r se t rouve cons idé rab lemen t renforcé 
dans le cas où il y a deux fois la fonction développatr ice si 
celle-ci renferme deux g roupes a m i d o g è n e s . Le révé la teur peu t 
alors être uti l isé p r a t i q u e m e n t s ans alcali . 

Le pouvoi r r éduc teu r se t rouve a u g m e n t é , quoique p lus faible
ment que dans le cas précédent , si la ou les fonctions b a s i q u e s 
du révé la teur son t salifiées pa r les oxhydr i les d 'un composé 
phénol ique pos sédan t lu i -môme des propr ié tés développatr ices . 
Le révé la teur es t a lors éga lement ut i l i sable s ans addi t ion 
d'alcali. 

La mé toqu inone , combina i son de m é t h y l p a r a m i d o p h é n o l et 
d 'hydroqu inone , ainsi que l ' hyd ramine , combina i son de la 
pa raphény lèned i amine avec Phydroqu inone , sont des r epresen-
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t an t s de ces r é v é l a t e u r s ; ma i s la salification des fonctions 
ba s iques d 'un révéla teur pa r les oxhydr i les d 'un composé phé-
nol ique ne possédant pas do propr ié tés dévcloppatr ices , ou bien 
la salification des oxhydr i les d 'un révé la teur à fonction phéno-
l ique pa r une amine a r o m a t i q u e ne r e n f e r m a n t pas de fonction 
révéla t r ice , ne fournissent d a n s a u c u n cas des composés pou
v a n t développer p r a t i q u e m e n t s a n s addi t ion d'alcali . 

S U R L E D É V E L O P P E M E N T E N P L E I N E L U M I È R E 

En collaboration avec M . S E Y E W B T Z . 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1903, p. 103.) 

Le procédé le plus s imple et le p lus ancien pour développer 
u n e p laque pho tograph ique en pleine lumiè re , consis te à addi
t ionner le ba in révé la teur d 'une subs t ance suscept ible de colorer 
ce ba in s ans te indre d 'une façon pers i s t an te la gé la t ine , la subs
tance choisie devant abso rbe r assez complè tement les rad ia t ions 
ch imiques p o u r qu'elles n ' i m p r e s s i o n n e n t p a s la surface sen
sible. 

Malgré sa simplicité, ce dern ie r procédé ne s 'est p a s général isé 
jusqu ' ic i en r a i son de la difficulté qu 'on éprouve à t rouve r des 
ma t i è r e s colorantes r e m p l i s s a n t les n o m b r e u s e s condi t ions 
nécessa i r e s . Ces mat iè res doivent en effet non seu lemen t donner 
avec le r évé la teu r des so lu t ions convenab l emen t colorées pour 
abso rbe r les r ad ia t ions ac t in iques , ma i s encore ne pas se fixer 
su r la gélat ine et ne p rovoquer ni le voile ni la des t ruc t ion de 
l ' image la tente . En out re , il ne faut pas qu'elles t achen t les 
doigts de l 'opérateur . 

MM. L U M I È R E et S E Y E W E T Z se sont a t tachés à r eche rche r une subs
tance p o u v a n t rempl i r ces cond i t i ons ; m a i s les ma t i è res colo
r a n t e s p r o p r e m e n t dites ne d o n n a n t p a s de résu l ta t s sa t i s fa isants , 
ils se sont adressés à d ' au t res composés colorés n ' a y a n t p a s de 
propr ié tés t inctor ia les et se sont a r rê tés aux picra tes ne préci
p i t an t pas le sulfite de soude . Les p icra tes de sod ium, d ' ammo
n i a que et de m a g n é s i u m sont d a n s ce cas , m a i s c'est celui de 
m a g n é s i u m qui donne les mei l l eurs résu l t a t s . 
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On peut mé lange r ce picrate d a n s des p ropor t ions va r iab les 
avec du sulfite de soude , s u i v a n t les r évé l a t eu r s à employer , et 
MM. L U M I È R E ont donné le n o m deChrysosulfîte à ce mé lange . Ils 
donnent d a n s leur t r ava i l les formules de révé la teurs avec ce 
chrysosulfi te. 

SUR LE TRAITEMENT DES SYNCOPES 

PAR L'EXCITATION DE LA CONJONCTIVE 

En collaboration avec M. J. C H E V R O T I E R . 

(Société de Thérapeutique de Paris, Nov. 1903.) 

On sait que l 'on peut p r o v o q u e r u n r e t o u r de l 'activité des 
centres ne rveux , d a n s les syncopes , p a r des p rocédés t rès 
var iés . MM. L U M I È R E et C H E V R O T I E R ont cons ta té q u ' u n m o y e n 
t rès s imple cons is ta i t à inst i l ler dans l 'œil pour exciter la con
jonctive, cer ta ines subs t ances i r r i t an t e s : l 'éther, l 'acétone, la 
benzine , le formol, l ' a m m o n i a q u e , etc., et ils ont p u à l 'aide de 
ce procédé, faire cesser des syncopes p rovoquées artificielle
m e n t chez cer ta ins a n i m a u x . 

ACTION DE L'ACIDE CHLOROSULFURIQUE 

SUR LE GALACOL 

En collaborat ion avec M. F . P E R R I N . 

(Bulletin de la Société Chimique de Paris, t . 29, p . 228, 1903.) 

sur le gaïacol , il se forme tou t d 'abord l 'é ther sul fur ique du 

OH 
Lorsqu 'on fait r éag i r l 'acide chlorosulfur ique S O 2 
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pu i s , cet é ther s u b i s s a n t u n e t r anspos i t i on molécula i re , se 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1904, p . 226.) 

On sait que le sulfite de soude, employé p o u r e m p ê c h e r l'oxy
dat ion à l 'air des r évé la t eu r s , s 'oxyde lu i -même avec le révéla
teur, ce qui r e n d son act ion incer ta ine et empêche d 'obteni r des 
r é su l t a t s cons t an t s . A u s s i N A M I A S a-t-il conseil lé de r emplace r le 
sulfite de soude p a r le métabisulf i te de po t a s se , corps t rès peu 
a l té rable . M a l h e u r e u s e m e n t , ce corps a u n e réac t ion acide et 
r e t a rde le déve loppement . 

MM. L U M I È R E et S E Y E W E T Z ont pensé qu' i l y au ra i t in térê t à 
r e c h e r c h e r les causes qui favor isent l 'oxydat ion à l 'air du sul
fite de soude a n h y d r e , d u sulfite de soude cr is ta l l isé , du meta-
bisulfito de po tasse et du bisulfite de soude . Leur t rava i l est 
consacré à l 'étude du sulfite a n h y d r e et donne les conc lus ions 
su ivan t e s : 

I o Le sulfite de soude a n h y d r e exposé, m ê m e en couche 
mince , à l 'air, à la t e m p é r a t u r e o rd ina i re ou à u n e t empéra tu re 
élevée, ne sub i t p a s d 'a l téra t ion appréc iab le sauf lorsqu ' i l se 
t rouve d a n s u n e a t m o s p h è r e t rès h u m i d e ; 

2° Les solu t ions de sulfite de soude a n h y d r e de faible t eneur 
s 'oxydent t rès r a p i d e m e n t à l 'air à la t e m p é r a t u r e o rd ina i r e . 
Dans des so lu t ions de concen t ra t ions d ive r ses , le r a p p o r t en t re 
la quan t i t é de sulfite oxydé au bout du m ê m e t e m p s et la quan
tité totale de sulfite d i s sous , est d ' au t an t p lus faible que la solu
t ion est p lus concentrée ; 

3° Les so lu t ions concent rées à pa r t i r de la t eneur à 20 °/0 son t 
t rès peu oxydables , m ê m e si elles sont conse rvées d a n s u n 
flacon débouché et p r é s e n t a n t avec l 'air une t rès g r ande surface 

t r ans fo rme en acide gaïacolsulfonique. G 6 H 3 

SUR L'ALTÉRATION A L'AIR DU SULFITE 

DE SOUDE ANHYDRE 

En collaboration avec M. S E Y E - V Y E T Z . 
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de contact . Il y a donc a v a n t a g e , si on veu t conse rver le sulfite 
en solut ion, à employer des so lu t ions concen t r ée s ; 

4° A la t empé ra tu re d 'ébull i t ion, les so lu t ions de sulfite de 
soude a n h y d r e s 'oxydent d ' au t an t p lus r a p i d e m e n t qu'elles sont 
p lus d i luées . A pa r t i r de la t eneur à 20 % on peut m a i n t e n i r à 
l 'ébullit ion à l 'air ces so lu t ions , s ans qu 'el les s 'a l tèrent sens i 
b lement . 

SUR L A VALEUR DE LA STÉRILISATION 

PAR LE FLAMBAGE DES CUVETTES ET DES USTENSILES 

DE PANSEMENT 

En collaboration avec M. le D r
 B É R A R D . 

(Société de Chirurgie de Lyon, Séance du 7 Janvier 1904.) 

Les ch i ru rg i ens ont l 'habi tude de flamber d i rec tement les ins
t rumen t s ou appare i l s dont ils se se rven t pour les opéra t ions , 
afin d 'obtenir leur aseps ie . MM. B É R A R D et L U M I È R E se sont 
demandé si ce procédé était rée l lement efficace, et pour juger de 
sa valeur , ils ont ins t i tué les expér iences su ivan t e s : 

Des cuvet tes en forte tôle émaillée sont p a r s e m é e s su r leur 
face in te rne de n o m b r e u s e s gout tes de d ivers corps, dont les 
points de fusion va r i en t entre 90"et 150°, tels que la métad in i t ro -
benzine , fusible à 90D; la mé tan i t r an i l ine , fusible à 109°; l 'acide 
benzoïque , fusible à 121°; l 'acide sal icyl ique, fusible à 155°. Ces 
cuvettes sont ensu i te p romenées su r la f lamme d 'un bec B U N S E N , 

et on note le t e m p s d 'exposi t ion nécessa i re pour que les 
divers corps a d h é r e n t s à la cuvet te en t r en t en fusion. 

Il a fallu l a i s se r la cuvet te p e n d a n t des t emps va r i an t de 
20 à 60 secondes env i ron p o u r dé te rmine r la fusion de l'acide 
benzoïque . 

Dans une au t re série d 'expér iences , les a u t e u r s on t remplacé 
les corps fusibles pa r des cu l tu res mic rob i ennes et ils ont 
r econnu qu'i l fallait u n flambage t rès long et p o u v a n t a t te indre 
1 minu t e et demie pour les cuve t tes en tôle émail lée de d imen
s i o n m o y e n n e , et 3 à 4 m i n u t e s pour les cuvet tes en faïence ou 
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en fer, afin d'obtenir une température assez élevée pour tuer 
avec certitude les germes microbiens. 

II résulte de ces expériences que le flambage des instruments 
et appareils chirurgicaux est absolument illusoire, et qu'il est 
insuffisant pour obtenir l'asepsie. 

SUR L'ACIDE DIÉTHYLISOSUCCTNIQUE 

En collaboration avoc M. F . P E R B I N . 

(Bulletin de la Société Chimique de Paris, t. 31, p. 350, 1904.) 

Cette note traite du mode de préparation et des propriétés de 
l'acide diétbylisosuccinique. 

ACTION DES OXYDASES ARTIFICIELLES 

SUR LA TOXINE TÉTANIQUE 

E n collaborat ion avec M. J. C H B V H O T I E R . 

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences, 7 M ar s 1904.) 

Les auteurs confirment le résultat des expériences de 
M. T R L L L A T sur le rôle d'oxydases que les sels manganeux peu
vent jouer en présence d'un colloïde. Pour que cette propriété 
oxydasique se manifeste, deux conditions principales sont indis
pensables : 

1" La substance active doit dériver d'un métal dont les* sels 
peuvent exister à des états d'oxydation différents. Les composés 
du manganèse, du fer, du cérium, sont dans ces conditions ; 

2° L'état de divis ion des substances joue un rôle important 
dans l'activité oxydasique. 
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MM. L U M I È R E et C H E V R O T I E R on t essayé l 'action d 'oxydases 
artificielles p r épa rée s en a joutant , à u n e solut ion de gélat ine à 
4 %o, soit du p e r m a n g a n a t e de po tasse , soi t du sulfate ferreux ou 
du ch lorure ferr ique, à la dose de 0 , 2 5 ° / M . E n injectant ces oxy, 
dases à des cobayes qui receva ien t en m ê m e t e m p s u n e injec
t ion de toxine t é tan ique , ils ont cons ta té que les a n i m a u x a ins i 
t ra i tés r é s i s t en t p e n d a n t une pér iode v a r i a n t de qua t re à six j ou r s , 
t and i s que les cobayes qui on t r eçu l ' injection de toxine s a n s 
recevoir l 'oxydase m e u r e n t a u bou t de deux ou t ro is j o u r s . 

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

D E S O U D E C R I S T A L L I S É 

En col laborat ion avec M. S E Y E W E T Z . 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1904, p . 274.) 

Comme suite à l eurs r echerches s u r l 'a l téra t ion à l 'air du sul
fite de soude a n h y d r e , MM. L U M I È R E et S E Y E W E T Z s 'occupent 
dans ce t rava i l de l 'a l térat ion du sulfite cr is tal l isé . Voici les 
conclus ions de l eurs é tudes : 

1 ° Le sulfite de soude cr is tal l isé à l 'état solide s 'al tère facile
men t à l 'air, et cela d ' au tan t p lus r a p i d e m e n t que la tempéra
ture extér ieure est p l u s élevée et l ' a tmosphère m o i n s h u m i d e ; 

2° Cette a l téra t ion n 'es t p a s u n e oxydat ion , m a i s u n e s imple 
déshydra ta t ion , et il est poss ib le , en exposan t le sulfite cristal
lisé d a n s l 'air sec p e n d a n t u n t e m p s suffisant, de le d é s h y d r a t e r 
complè tement s a n s qu'i l se p rodu i se ( con t ra i r emen t à ce qu 'on a 
supposé jusqu ' ic i ) une quan t i t é notable de sulfate ; 

3° Les solu t ions aqueuses de sulfite cr is tal l isé se compor ten t à 
Pair c o m m e les so lu t ions co r r e spondan te s de sulfite a n h y d r e : en 
solut ion diluée, elles abso rben t t rès r a p i d e m e n t l 'oxygène de l 'air, 
t and i s qu 'en solut ion concent rée , cette absorp t ion est t r ès lente ; 

4° Les so lu t ions di luées p répa rées avec du sulfite de soude 
cr is tal l isé en l iqueur acide son t beaucoup m o i n s a l térables à 
Pair que les so lu t ions de m ê m e concent ra t ion p répa rées avec du 
sulfite cr is ta l l isé en l iqueur neu t re ou alcal ine. 
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A u poin t de vue p ra t ique , cette é tude démon t r e donc l 'avan
tage qu'il y a à employer p o u r la p répa ra t ion des révé la teurs le 
su in te a n h y d r e plutôt que le sulfite cr is ta l l i sé . 

En effet, le sulfite cr is ta l l isé , b ien que ne s 'oxydant pas sensi
b lemen t à l 'air, se déshydra te c o n s t a m m e n t dans l 'air sec ; il en 
résu l te que sa compos i t ion n 'es t pas cons tan te . E n out re , les 
solu t ions qui doivent être conservées devron t être d ' au tan t p lus 
concent rées que l'on v o u d r a éviter davan t age leur a l téra t ion. 

S U R L ' A L T É R A T I O N A L ' A L R D U M É T A B I S U L P I T E 

D E P O T A S S E E T D U B I S U L F I T E D E S O U D E 

E n collaboration avec M . S E Y E W E T Z . 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1904, p. 346.) 

M M . L U M I È R E et S E Y E W E T Z complè tent leurs r eche rches s igna
lées dans le t rava i l précédent , pa r leurs expér iences s u r l 'altéra
t ion d u métabisulf i te de po tasse et du métabisulf i te de soude . 
Ils en t i r en t les conc lus ions su ivan t e s : 

io Le métabisulfi te de po tasse cr is ta l l isé ne s 'al tère pas sens i 
b lement dans l 'air sec ou h u m i d e ; 

2° Les so lu t ions de métabisulf i te de potasse s 'a l tèrent au con
tac t de l 'air. Cette a l té ra t ion est no t ab l emen t p l u s faible que 
celle des so lu t ions co r re spondan tes de sulfite de soude pour 1ns 
so lu t ions di luées . L 'a l té ra t ion est a u contra i re p lus g r ande pour 
le métabisulf i te de po tasse que pour le sulfite de soucie lorsque 
la concen t ra t ion a t te in t 20 °/ a. 

3" L'influence de la concent ra t ion des so lu t ions su r leur 
oxydabil i té à l 'air est beaucoup m o i n s impor t an t e avec le méta 
bisulfite de po tasse et le bisulfite de soude qu 'avec le sulfite de 
soude ; 

4° Le bisulfite de soude cris tal l isé est t rès a l térable à l 'air, 
m a i s ses so lu t ions se compor t en t à peu p r è s c o m m e celles du 
métabisulf i te de po tasse . 
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A u poin t de vue p ra t ique , il résu l te de cette é tude s u r l 'alté
ra t ion à l 'air des d ivers dér ivés de l 'acide sulfureux employés 
en pho tograph ie , que , pour la p r épa ra t i on des r évé la teu r s , le 
suinte de soude a n h y d r e pa ra î t devoir être préféré a u x au t r e s 
dér ivés de l 'aeide su l fureux. 

Les so lu t ions aqueuses é tendues de mé tab i su in te de potasse, , 
bien q u ' u n peu m o i n s a l térables à l 'air que celles de sulfite de 
soude a n h y d r e , p ré sen ten t le g rave inconvén ien t de nécess i te r 
au m o m e n t du déve loppement u n e addi t ion supp lémen ta i r e 
d'alcali et on quant i té exac tement calculée ; cette obl igat ion 
suffit p o u r faire rejeter au po in t de vue p ra t ique l 'emploi du 
métabisulfi te de po tasse comme succédané du sulfite de soude 
a n h y d r e . 

I N F L U E N C E D E L A N A T U R E D E S R É V É L A T E U R S 

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

En collaboration avec M . S E Y E W E T Z . 

[Bulletin de la Société Française de Photographie, 1904, p . 297.) 

A B N E Y a t rouvé que le g ra in de l ' a rgent p r o v e n a n t d 'une 
p laque surexposée est p lus fin que celui de cette m ê m e p laque 
posée n o r m a l e m e n t , et que l 'addi t ion a u révé la teu r de g r a n d e s 
quan t i t é s de b r o m u r e alcal in semble a u g m e n t e r la g r o s s e u r de 
ce g ra in . 

A y a n t ob tenu avec cer ta ines subs t ances révéla t r ices peu 
énerg iques des images t rès t r a n s p a r e n t e s , d 'une couleur notable
m e n t différente de celle des images habi tue l les , MM. L U M I È R E et 
S E Y E W E T Z ont pensé qu'i l pou r r a i t y avoir une re la t ion entre la 
g r o s s e u r du g ra in r édu i t et la couleur de l ' image. Afin de véri
fier l 'exact i tude de cette hypo thèse , ils ont comparé la g r o s s e u r 
du g ra in de l ' a rgent rédu i t pa r les p r inc ipaux révé la t eu r s 
c o n n u s , n o n seu lemen t en les u t i l i san t avec leur compos i t ion 
no rma le , m a i s auss i en é tud ian t p o u r u n môme révé la teur l'in
fluence de son degré de di lut ion, de la durée de son action, de 
sa t e m p é r a t u r e et de son alcal ini té . Ils ont enfin examiné les 
modif icat ions que dé t e rminen t les va r i a t i ons du t e m p s de pose 
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ains i que les résu l ta t s ob tenus su ivan t qu 'on développe t rès fai
b lemen t ou t rès for tement l ' image . 

Ces expér iences ont condui t M M . L U M I È R E et S E Y E W E T Z aux 
conc lus ions s u i v a n t e s : 

I o La g r o s s e u r du g ra in de l ' a rgent rédu i t pa r les r évé la t eu r s à 
composi t ion normale ut i l isés dans la p ra t ique est s ens ib lemen t 
cons tan te ; 

2° La t e m p é r a t u r e des r évé la t eu r s , leur concent ra t ion et la 
durée de leur act ion ne p a r a i s s e n t p a s avoi r d'influence sur la 
g r o s s e u r du g ra in de l ' a rgent r édu i t ; 

3° L'excès d'alcali ou de b r o m u r e alcalin semble p r o v o q u e r un 
acc ro i s semen t t rès faible de la g r o s s e u r du g ra in ; 

4° La surexpos i t ion pa ra î t être u n des facteurs de la d iminu t ion 
de g r o s s e u r du g ra in de l ' a rgent r édu i t sous l 'influence du 
révé la teu r ; 

5° Deux subs t ances révéla t r ices non ut i l isées dans la p ra t ique , 
la p a r a p h é n y l è n e d i a m i n e et l ' o r thoamidophéno l , employées en 
p résence de sulfite de soude seul, d o n n e n t de l ' a rgent rédu i t d 'une 
couleur comparab le à celle que l 'on obse rve d a n s les émuls ions 
a u collodion et dont le g ra in est beaucoup p l u s fin que celui 
que fourn i s sen t les au t r e s subs t ances révéla t r ices ; 

6° La couleur de l ' a rgent rédu i t semble être en re la t ion avec la 
g r o s s e u r du g ra in . Le g r a i n le p lus fin cor respond à u n e couleur 
gris-violacée ana logue à celle que p ré sen te l ' a rgent r édu i t dans 
les é m u l s i o n s a u collodion. 

On peu t c lasser comme sui t les d ivers r évé l a t eu r s pa r ordre 
de g r o s s e u r c ro i s san te dos par t icu les d ' a rgen t rédu i t auxque ls 
ils d o n n e n t n a i s s a n c e , en les r appo r t an t à qua t re types de gros
seu r r ep ré sen t é s p a r les p l anches jo intes au t ravai l or ig ina l . 
Ces p l anches m o n t r e n t que le p r emie r type p résen te avec les 
t ro is au t r e s des différences impor t an t e s , t and i s que ces de rn ie r s 
ne m o n t r e n t ent re eux que de faibles différences : 

1 e r
 T Y P E . — P a r a p h é n y l è n e d i a m i n e ou o r thoamidophéno l en 

présence de sulfite de soude seul ; 

2 e
 T Y P E . — P a r a p h é n y l è n e d i a m i n e ou o r thoamidophéno l addi

t ionnées de sulfite de soude et d 'une peti te quan t i t é d'alcali car
bonate ; 
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3 e
 T Ï P E . — Pa ramidophéno l et sulfite de soude seul ; méto-

qu inonc et sulfite de soude seul ou addi t ionné d 'acétone ; 
p a r a p h é n y l è n e d i a m i n e addi t ionnée de sulfite de soude et d 'une 
quant i té no rmale de carbona te de s o u d e ; r évé la teurs nor
m a u x au métol , à l ' iconogène ou à l 'ortol ; 

4 e T r p E . — Révé la teurs n o r m a u x à l 'hydroquinone-métol , à 
l ' hyd ramine , au pa ramidophéno l , à l ' hydroqu inone , à l 'acide 
pyrogal l ique , à l 'édinol, a u d iamidophénol (même en p résence 
de bisulfite de soude) ou à la mé toqu inone en p résence de l i t h ine 
caus t ique . 

SUR UNE NOUVELLE MÉTHODE D'OBTENTION 

DE L A PHOTOGRAPHIE DES COULEURS 

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences de Paris, 30 Mai 1904.) 

Si l 'on dispose à la surface d 'une p laque de ve r re et sous 
forme d 'une couche u n i q u e , mince , u n ensemble d 'é léments 
mic roscop iques , t r a n s p a r e n t s et colorés en rouge-orangé , ve r t 
et violet, on peu t cons ta te r , si les spec t res d 'absorpt ion de ces 
é léments et si les é léments sont en p ropor t ions convenables , 
que la couche ainsi ob tenue , examinée pa r t r a n s p a r e n c e , ne 
semble p a s colorée, cette couche a b s o r b a n t seu lemen t u n e frac
t ion de la lumière t r a n s m i s e . 

Les r a y o n s l u m i n e u x t r a v e r s a n t les éc rans é lémenta i res 
o rangés , ve r t s et violets r econs t i tue ron t , en effet, la lumiè re 
b lanche , si la s o m m e des surfaces é lémenta i res p o u r chaque 
couleur et l ' in tensi té de la colorat ion des é léments consti tut ifs 
se t r o u v e n t établies dans des p ropor t i ons re la t ives b ien déter
m i n é e s . 

Cette couche mince t r i ch rôme a ins i formée est ensui te recou
ver te d 'une émuls ion sensible p a n c h r o m a t i q u e . 

Si l 'on soume t a lors la p laque préparée de la sorte à l 'act ion 
d 'une image colorée en p r e n a n t la p r écau t ion de l 'exposer pa r 
le dos , les r a y o n s l u m i n e u x t r a v e r s e n t les éc rans é lémenta i res 
et sub i s sen t , s u i v a n t leur couleur et su ivan t les éc rans qu ' i l s 
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r encon t ren t , une absorp t ion var iab le . On a a ins i réal isé une 
sélection qui por te su r des é léments mic roscop iques et qui per 
me t d 'obtenir , après déve loppement et fixage, des images colo
rées dont les tonal i tés sont complémen ta i r e s de celles de l 'ori
g ina l . 

Si nous p r e n o n s , en effet, une rég ion de l ' image colorée en 
rouge , les r a y o n s l u m i n e u x rouges se ron t abso rbés pa r les élé
m e n t s ve r t s de la couche, t and i s que les é léments o rangés et 
violets l a i s se ron t t r ave r se r ces r ad i a t i ons . La couche de géla
t ino-bromure p a n c h r o m a t i q u e se ra donc impres s ionnée sous les 
é léments violets et o rangés , t and i s qu'elle r e s t e ra inal térée sous 
les éc rans é lémenta i res v e r t s . 

Le déve loppement r é d u i r a le b r o m u r e d ' a rgen t de la couche 
et v i end ra m a s q u e r les é léments o rangés et violets , t and i s que 
les é léments ve r t s a p p a r a î t r o n t ensui te ap rès fixage, le bro
m u r e d ' a rgen t de l ' émuls ion qui les recouvre n ' a y a n t pas été 
rédui t . 

On a donc, dans ce cas , u n rés idu coloré ver t , complémen
ta i re des r a y o n s rouges cons idé rés . 

Les m ê m e s p h é n o m è n e s se p rodu i ron t p o u r les au t r e s cou
leurs ; c'est a ins i que sous la lumière ver te les é léments ver t s 
se ron t m a s q u é s et que la couche p a r a î t r a colorée en rouge . Dans 
la lumière j aune , l ' image se ra violette, etc. 

On conçoit q u ' u n négatif de couleur complémenta i re ainsi 
ob tenu pu i sse , p a r contact , donne r avec des p l aques p réparées 
de m ê m e m a n i è r e des ép reuves pos i t ives qui seront complé
m e n t a i r e s des négat i fs , c'est-à-dire qu'el les r e p r o d u i r o n t les cou
leurs de l 'or iginal . 

On peu t auss i , ap rès le déve loppement de l ' image négat ive , 
ne p a s fixer et i nve r se r cette image p o u r obtenir , pa r le procédé 
connu, u n positif direct qui p r é s e n t e r a a lors la colorat ion de 
l 'objet pho tog raph ié . . 

Les difficultés que les a u t e u r s ont r encon t rées d a n s l 'applicat ion 
de cette mé thode sont n o m b r e u s e s , cons idérab les m ê m e , m a i s 
ap rès de labor ieuses r eche rches , ces difficultés ont p u être sur
mon tées et la Société L U M I È R E se ra i n c e s s a m m e n t en m e s u r e de 
fournir de telles p l aques . 

Il suffira d ' indiquer s o m m a i r e m e n t que lques-unes des p lus 
impor t an t e s condi t ions à réa l iser pour m o n t r e r combien le p ro
b lème est délicat . Il s 'agit d 'obtenir une couche formée p a r des 
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écrans microscop iques o rangés , ve r t s et violets . Il faut que cette 
couche soit adhéren te à son suppor t et soit t rès mince , cfue la colo
ra t ion des é léments qui la composen t soit r i gou reusemen t déter
minée q u a n t à l ' in tensi té , à la qual i té de leurs couleurs et a u 
n o m b r e des é léments de chaque espèce. Il faut que ces cou leurs 
soient s tables , qu 'el les ne diffusent p a s et qu'i l n 'y ait ni super-! 
pos i t ion des éc rans colorés, ni l acunes impor t an te s en t re eux . 
Enfin la couche doit être recouver te d 'un ve rn i s a y a n t l ' indice 
de réfraction de la fécule. 

Il faut que la p répa ra t ion pho tog raph ique soit o r thochroma-
tisée de façon à ne p a s fausser la couleur ; et cet o r thoebroma-
t i sme doit être en re la t ion avec la n a t u r e de l ' émuls ion et la 
couleur des éc rans é lémenta i res . 

La couche d 'ômuls ion doit être de n a t u r e spéciale pour éviter 
la diffusion et les m a n i p u l a t i o n s , développement , impre s s ion de 
l ' image, doivent être appropr iés à ces p répa ra t i ons . 

La s imple é n u m é r a t i o n de que lques-unes des condi t ions à 
rempl i r mon t r e combien la mise au po in t de tels procédés 
nécessi te de so ins et de mé thode . 

On sépare d 'abord d a n s la fécule de p o m m e de te r re , et à 
l 'aide d 'appare i l s cons t ru i t s dans ce but , les g r a in s a y a n t de 15 
à 20 mi l l ièmes de mi l l imètre de d iamèt re . Ces g r a i n s sont 
d iv isés en trois lots , qui sont colorés r e spec t ivement en rouge-
orangé , ver t et violet, à l 'aide de ma t i è res colorantes spé
ciales. 

Les poudres colorées a ins i ob tenues son t mé langées ap rès 
dess ica t ion complète , en p ropor t ions telles que le mé lange ne 
p résen te pas de teinte rés iduel le . La poudre résu l tan te est étalée 
au b la i reau s u r une lame de verre recouver te d 'un endui t pois
seux. Avec des p récau t ions convenab les , on a r r ive à avoir une 
seule couche de g ra in s se t o u c h a n t tous , s ans aucune superpo
sit ion. On obture ensu i te , pa r le môme procédé de s a u p o u d r a g e , 
les in ters t ices qui p e u v e n t exis ter en t re les g r a i n s et qui laisse
ra i en t p a s s e r de la lumière b l anche . Cette ob tu ra t ion s'effectue 
à l 'aide d 'une poudre noi re t rès fine, du cha rbon de bois pu lvé
r i sé , pa r exemple . On a a ins i cons t i tué u n écran d a n s lequel 
chaque mi l l imèt re carré de surface r ep résen te h u i t ou neuf 
mille pet i ts éc rans é lémenta i res o rangés , ver t s et v iole ts . 

La surface a ins i p réparée est isolée par u n ve rn i s pos sédan t 
un indice de réfraction vo is in de celui de la fécule, ve rn i s aus s i 
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i m p e r m é a b l e que poss ib le , su r lequel on coule enfin une couche 
mince d ' émuls ion sens ib le p a n c h r o m a t i q u e a u gé la t ino-bro
m u r e d 'a rgent . 

L 'exposi t ion s'effectue à la m a n i è r e o rd ina i re , dans u n appa
reil pho tog raph ique , en p r e n a n t toutefois la p r écau t ion de 
r e t o u r n e r la p laque , de façon que la lumière v e n a n t de l'ob
jectif t r ave r se les par t i cu les colorées a v a n t d 'a t te indre la couche 
sens ib le . Il faut éga lement in te rposer u n écran j a u n e spécial 
dest iné à compense r l 'excès d 'act ivi té des r ad i a t i ons violet tes et 
b l eues . L ' absorp t ion due à l ' in terpos i t ion des é léments colorés 
condui t , quo ique MM. LUMIÈRE soient a r r i vé s à p r é p a r e r des 
émul s ions spéciales t rès sens ib les , à u n t e m p s de pose p lus 
long que p o u r la pho tog raph ie o rd ina i r e . Toutefois , il est pos 
sible d 'obteni r au soleil des images en 1/5" de seconde à l 'aide 
d'objectifs t rès l u m i n e u x (f/s). 

Le déve loppement s'effectue c o m m e s'il s ' ag issa i t d 'une photo
g raph i e ord ina i re ; si l 'on se contente de fixer l ' image à l 'hyposul-
fite de soude , on obt ient , c o m m e on l'a dit p lus hau t , u n négatif 
p r é s e n t a n t pa r t r a n s p a r e n c e les cou leurs complémen ta i r e s de 
l 'objet p h o t o g r a h i é . Mais il est préférable de ré tab l i r l 'ordre des 
cou leurs su r la p laque elle-même en i n v e r s a n t c h i m i q u e m e n t 
l ' image . P o u r cela, on d i ssou t l ' a rgent rédu i t p a r le révé la teur 
a u m o y e n d 'un ba in appropr ié , pu i s on procède à u n deuxième 
déve loppement qui a p o u r effet de no i rc i r le complémen t de 
l ' image négat ive du p r e m i e r déve loppement . 

On voit donc que p a r des m a n i p u l a t i o n s s imples et peu diffé
r e n t e s , en s o m m e , de celles qui son t c o u r a m m e n t en u s a g e dans 
la pho tog raph i e o rd ina i re , il est poss ib le d 'obtenir , avec des 
p laques spéciales p répa rées de la m a n i è r e qui v ien t d'être 
ind iquée , la r ep roduc t ion en une seule opéra t ion des objets avec 
l eu r s cou leu r s . 
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ACTION DE L A DIÉTHYLCHLOROFORMAMIDE 

SUR LES ALCOOLS ET LES PHÉNOLS 

En col laborat ion avec M . F. P E R R I N . 

(Bulletin de la Société Chimique de Paris, 1904, t. 31, p. 684.) 

Les a u t e u r s é tudient d a n s cette note u n cer ta in n o m b r e de 
corps n o u v e a u x qu ' i ls ont ob tenus en faisant réagi r la diéthyl-
ch loroformamide su r les alcools et les phéno l s . 

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

C O N D U I S A N T A L ' O B T E N T I O N D ' I M A G E S 

A G R A I N S F I N S 

E n col laborat ion avec M . A . S E Y E W E T Z . 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1904, p . 422.) 

Revenan t s u r la ques t ion du gra in des images photogra
ph iques , MM. L U M I È R E et S E Y E W E T Z ont r echerché la mei l leure 
formule qui permet te d 'obtenir , avec des émul s ions rap ides , des 
images à g r a i n s fins d ' in tens i té no rma le et exemptes de voile, à 
condit ion toutefois de l 'appl iquer à des clichés suff isamment 
posés . Cette formule est la su ivan t e : 

E a u 1.000 ce. 
P a r a p h é n y l è n e d i a m i n e 10 gr . 
Sulfite de soude a n h y d r e 60 gr. 

Cette mé thode pour ra i t t r ouve r u n e in té ressan te appl icat ion 
d a n s le déve loppement de cl ichés des t inés à l 'obtent ion d ' images 
ag rand ie s . Le g ra in qui const i tue l ' a rgent de l ' image é tant beau
coup plus fin que celui dos cl ichés o rd ina i res , on p o u r r a obteni r 
a insi des images t rès ag rand ie s d a n s lesquelles c e g r a i n n e s e r a p a s 
visible ou le se ra peu , et dont les demi-teintes pa ra î t ron t con t inues . 
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Avec les émuls ions lentes , ce n o u v e a u mode de déve loppement 
p o u r r a éga lement t rouve r des appl ica t ions i n t é r e s san te s , no tam
m e n t pour l 'obtent ion des diaposit ifs , car il fourni t des épreuves 
d 'une belle couleur brun-violacé , don t la tonal i té var ie avec la 
composi t ion du révé la teur . I n d é p e n d a m m e n t du déve loppa teur 
à la p a r a p h é n y l è n e d i a m i n e , dans lequel on p o u r r a modifier les 
p ropor t ions re la t ives des réactifs su ivan t les tons à obtenir , on 
peu t auss i u t i l i ser a v a n t a g e u s e m e n t , pour l 'obtent ion de diapo
sitifs, le révé la teur n o r m a l à l ' hydroqu inone add i t ionne de 
quan t i t é s de ch lo ru res d ' a m m o n i u m va r i an t de 5 gr . à 30 gr . 
pour 100 ce. de révé la teur , s u i v a n t la couleur que l 'on veut 
obtenir . 

S U R L E S P R O P R I É T É S 

R É V É L A T R I C E S D E L ' H Y D R O S U L F I T E D E S O U D E P U R 

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

En collaboration avec M. A . S E Y B W K T Z . 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1904.) 

Les propr ié tés révéla t r ices de l 'acide hydrosu l fu reux et des 
hydrosulf i tes a lcal ins ont été s ignalées p o u r la p r emiè re fois en 
1887. P o u r révéler l ' image la tente avec ces s u b s t a n c e s , il fallait, 
en ra i son de leur g r ande ins tabi l i té , les former d a n s la cuvet te 
au m o m e n t m ê m e du déve loppement , car elles pe rden t rapide
m e n t leurs propr ié tés révé la t r ices . Mais ce procédé donna i t des 
images peu in tenses et t r ès voilées et en ou t re il offrait des 
inconvén ien t s qui en r e n d a i e n t l 'emploi imposs ib le . 

Tout r écemmen t , l 'hydrosulfite de soude p u r et a n h y d r e a été 
in t rodui t dans le commerce et MM. L U M I È R E et S E Y E W E T Z ont 
r epr i s avec ce corps pu r les expér iences qu ' i ls ava ien t entre
p r i ses autrefois . 

La solut ion aqueuse d 'hydrosulf i te de soude pu r se compor te 
comme u n révé la teur énerg ique : l ' image ob tenue est t rès 
v igoureuse , ma i s u n voile se forme au bou t de que lques ins
t an t s et il augmen te beaucoup avec la durée du déve loppement . 
En add i t i onnan t le révé la teur d 'une quant i té suffisante de solu
t ion de b r o m u r e de p o t a s s i u m à 10 %, on peu t éviter compiè-
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t ement le voile, si l 'on emploie des so lu t ions d 'hydrosulfi te con
venab lemen t di luées et suff i samment acidulées pa r le bisulfite 
de soude . Les p ropor t ions qui ont donné les mei l leurs r é su l t a t s 
sont les su ivan t e s : 

Avec ce révé la teur , on peu t développer en t ro is m i n u t e s 
env i ron u n e image n o r m a l e m e n t posée . L ' excès de bisulfite de 
soude n ' a u g m e n t e pas sens ib lemen t la durée du déve loppement . 

Malgré son énergie révéla t r ice , l 'hydrosulfi te de soude ne 
peut être uti l isé p r a t i q u e m e n t à cause de l 'odeur t r ès p iquan t e 
que dégagent ses so lu t ions . Mais en c o m b i n a n t l 'hydrosulfi te de 
soude avec des b a s e s o rgan iques douées el les-mêmes de pro
priétés révéla t r ices , MM. L U M I È R E C Î S E Y E W E T Z ont p u obteni r des 
composés offrant u n cer ta in in t é rê t e t suscept ib les d 'appl ica t ions 
p ra t iques ; ce sont : l 'hydrosulfi te de d iamidophéno l ; l 'hydrosulfi te 
de d i amidoréso rc ine ; l 'hydrosulfite de t r i amidophéno l ; l 'hydro
sulfite de p a r a p h é n y l è n e d i a m i n e , a ins i que les hydrosul f i tes 
d 'anil ine, d 'or tho et de para to lu id ine , et de xyl idine commerc ia l e . 

SUR LA COMPOSITION DES IMAGES ARGENTIQUES VIRÉES 

AVEC DIVERS SELS MÉTALLIQUES 

On sai t que les images pho tog raph iques ob tenues pa r déve
loppement sont suscept ib les d'être v i rées en couleurs va r iées 
au m o y e n de différents sels d 'u rane , de fer et de cu iv re . 
MM. L U M I È R E et S E Y E W E T Z ont recherché la composi t ion ch imique 
de ces images . P a r m i les n o m b r e u s e s formules de v i rage qui 
ont été préconisées , ils ont choisi celles qui ont été adoptées 
dans les « Chromogènes » L U M I È R E . Ces Chromogènes renfer
m e n t tous un composé c o m m u n , le fer r icyanure de p o t a s s i u m , 

Eau 
Hydrosulfite de soude . . . 
Solution de bromura 10 
Bisulfite de soude commercial 

1.000 ce. 
20 gr. 
70 ce. 

100 ce. 

En collaboration avec M. A. S E Y E W E T Z . 

[Bulletin de la Société Française de Photographie, 1905.) 
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dest iné à réag i r su r l ' a rgent en se t r a n s f o r m a n t en fer rocyanure 
et u n sel métal l ique qui réagi t à son tour s u r ce fe r rocyanure et 
duquel dépend la couleur de l ' image virée. Ce sel est le ci trate 
ferrique pour le v i rage au fer, le n i t ra te d 'u rane pour le v i rage à 
l ' u rane et le ch lorure de cuivre pour le v i rage au cu iv re . Ces 
deux dern iers v i r ages son t en out re add i t ionnés d 'un acide 
o rgan ique des t iné à d i s soudre le fe r r icyanure d 'a rgent formé par 
l 'act ion du fe r r icyanure de po t a s s ium en excès s u r le sel d'ar
gen t soluble qui p rend n a i s s a n c e p e n d a n t le v i r age . Si l 'on ne 
d issolvai t pas le précipi té de fe r r icyanure d 'a rgent , il t achera i t 
les b l ancs de l ' image. 

Le t rava i l est consacré à l 'étude des r é su l t a t s fournis pa r 
l ' analyse des images v i rées . 

SUR UN NOUVEAU VIRAGE AU PLOMB ET AU COBALT 

E n collaborat ion avec, M. A . S E Y E W E T Z . 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1905.) 

MM. L U M I È R E et S E Y E W E T Z ont pu obteni r des ép reuves colorées 
en ver t , en les t r a i t an t success ivemen t pa r u n p remier ba in de 
fer r icyanure de p o t a s s i u m addi t ionné de n i t ra te de p lomb , pu is 
pa r u n e solut ion de ch lorure de cobalt, en l iquetir for tement aci
dulée par l 'acide ch lo rhydr ique . L 'épreuve n ' es t s o u m i s e à l'ac
t ion du deuxième ba in qu ' ap rès avoir été lavée convenab lemen t 
p o u r en é l iminer toute t race de réactif p r o v e n a n t d u p remier . 

Voici la composi t ion des so lu t ions employées : 

1) Eau ". . 1.000 ce . 
F e r r i c y a n u r e de p o t a s s i u m 60 gr . 
Ni t ra te de p l o m b 40 gr . 

2) Eau ' 1.000 ce . 
Chlorure de cobalt 100 gr . 
Ac ide ch lorhydr ique 300 ce. 

On laisse l 'épreuve d a n s le p remier ba in ju squ ' à ce qu'elle ai t 
complè tement b lanch i , pu is on la lave a b o n d a m m e n t de façon 
à obteni r des b lancs d 'une pure té par fa i te ; si elle n ' e s t pas lavée 
suff isamment après le p remie r ba in , les b lancs se colorent d a n s 
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le deuxième. L 'épreuve est plongée p e n d a n t u n e ou deux 
minu te s dans la solut ion de ch lorure de cobalt acide : elle p rend 
immédia t emen t u n ton ver t t rès br i l lant s a n s colorat ion des 
b lancs . On la lave ensui te p o u r é l iminer l 'excès de réactif. 

La deuxième part ie du t ravai l est consacrée à l 'étude ch imique 
de l ' image et à la recherche des quan t i t é s re la t ives de cobalt, de 
fer, de p lomb et d 'a rgent qu'elle renferme. 

SUR L'ALTÉRATION DES RÉVÉLATEURS 

AU DIAMIDOPHÉNOL ET LEUR CONSERVATION 

En col laborat ion avec M. A. S E Y E W E T Z . 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1905, p . 126.) 

Malgré la facilité avec laquelle on peu t p répare r le révé la teur 
au d iamidophénol a u m o m e n t de s'en servir , son emploi ne 
s'est pas général isé a u t a n t qu 'on pouva i t l 'espérer parce qu'i l 
perd assez r ap idemen t son énergie réductr ice . MM. L U M I È R E et 
S E Y E W E T Z se sont proposé de rechercher à quoi étai t due cette 
a l téra t ion. 

On se t rouve en présence de deux hypo thèses . On peut sup
poser d 'une pa r t que le sulfite de soude jouan t le rôle d'alcali 
dans le révéla teur , celui-ci perd son pouvoi r développateur dès que 
le corps fonct ionnant c o m m e alcali ne possède plus cette propr ié té . 
La deuxième hypo thèse cons is te à admet t r e que la colorat ion 
j aune , pu is b r u n e , pu is rouge , que p rend la solut ion à m e s u r e 
que ses propr ié tés réduct r ices d iminuen t , est due à l 'oxydation 
progress ive du d iamidophénol pa r sui te de la des t ruc t ion du 
sulfite de soude . 

Des r echerches de MM. L U M I È R E et S E Y E W E T Z r é su l t en t les con
clusions su ivan te s : 

1° L ' a l t é ra t ion des révé la teurs a u d iamidophénol n 'es t pas due 
à l 'oxydation d u sulfite de soude , ma i s à celle du d iamidophénol , 
le sulfite s 'oxydant beaucoup m o i n s en présence du diamido
phénol qu 'en s imple solut ion a q u e u s e ; 
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2° L'excès de sulfite de soude s u r la quant i té n o r m a l e en t r an t 
dans le révéla teur , non seu lement ne r e t a rde pas l 'oxydation du 
d iamidophénol , m a i s cont r ibue m ê m e à l 'accélérer ; 

3° Les solut ions concentrées à la fois en d iamidophénol et en 
sulfite s 'oxydent p lus facilement que la solut ion n o r m a l e et ne 
p e u v e n t se conserver m ê m e en flacons p le ins ei bouchés , p a r 
sui te de la précipi tat ion de leur d iamidophénol ; 

4° Pa r contre , on peu t conse rver s ans a l té ra t ion appréciable 
p e n d a n t u n t e m p s t rès long, le révé la teur n o r m a l d a n s u n flacon 
plein et b ien bouché . 

SUR L'ANTIOXYDATION DES SOLUTIONS DE SULFITE 

DE SODIUM ET SUR LES ANTIOXYDANTS 

En collaboration avec M. A. S E Y E W E T Z . 

(Bulletin de la Société Chimique de Paris, 3° série, t. 23, p. 444, 1905.) 

On sait que les so lu t ions de sulfite de soude possèden t les pro
pr ié tés su ivan te s , ut i l isées d a n s la p répara t ion des développa-
t eu r s pho tog raph iques : 

1° Elles s 'oxydent à l 'a i r ; 

2° Elles r e t a rden t l 'oxydat ion des subs t ances réduct r ices cons
t i t uan t la ba se des r évé la t eu r s . 

Quelques expériences pré l imina i res ont i n v e r s e m e n t mon t r é à 
MM. L U M I È R E et S E Y E W E T Z que l 'oxydabilité à l 'air de ces so lu t ions 
de sulfite se t rouve d iminuée dans u n e large m e s u r e pa r l 'addi
t ion de t rès faibles quan t i t é s d 'un corps réduc teur , l 'hydroqui-
none pa r exemple . Us ont donné à ce p h é n o m è n e le n o m d'anti-
oxydat ion , et ont appelé an t ioxydan t s les corps qui jouent ce 
rôle . 

Les a u t e u r s se son t proposé d 'étudier l ' influence qu 'exercent 
s u r l ' an t ioxydat ion cer ta ines condi t ions d 'opérat ion et cer ta ins 
agen t s phys iques ou ch imiques , n o t a m m e n t la quant i té de 
réduc teur , l 'alcalinité du milieu, la concent ra t ion en sulfite, la 
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chaleur , la lumière , etc. Ils ont auss i dé te rminé le pouvoi r anti
oxydant d 'un cer tain n o m b r e de r éduc teu r s , cherché à expl iquer 
le m é c a n i s m e du p h é n o m è n e qui n o u s in téresse et enfin tiré de 
cette é tude quelques cons idéra t ions d 'ordre p ra t ique . 

I n d é p e n d a m m e n t de l ' intérêt théor ique qu'elles p résen ten t , 
les expériences de MM. L U M I È R E et S E Y E W E T Z m o n t r e n t que l'on 
as su re une longue conserva t ion a u x so lu t ions é tendues de 
sulfite de soude q u a n d on les addi t ionne de faibles quan t i t é s de 
subs tances oxydan tes . Quelques déc ig rammes de ch lo rhydra te 
de pa ramidophéno l ou d 'hydroqu inone , que lques g r a m m e s ( 2 o u 
3 gr.) de t r ioxyméthy lène , pour u n litre de sulfite de soude à 
30 gr . pa r li tre, évi tent p r a t i q u e m e n t l 'oxydation de cette subs
tance . 

Cette propr ié té des an t ioxydan t s se ra s a n s doute suscept ib le 
de rendre d ' impor t an t s services d a n s la p répara t ion des révéla
teurs p h o t o g r a p h i q u e s . 

SUR L'ANTIPYRYLSEMICARBAZIDE 

E n collaboration avec M. H . B A R B I E R . 

(Bulletin de la Société Chimique de Paris, 3° sér ie , t. 33, p . 503, 1905.) 

Ce t ravai l est consacré à l 'é tude des propr ié tés de l 'ant ipyryl-
semicarbazide ob tenue pa r l 'action d 'une solut ion d 'hydraz ine 
s u r l ' an t ipyrylurée , et les différents composés ob tenus en par
tan t de ce corps , à savoi r : l ' acé ty lan t ipyry lsemicarbaz ide , l'acé-
tonylan t ipyry l semicarbaz ide , la benzy l idènean t ipyry l semicarba-
zide, l ' an t ipyry l semicarbaz idephénylurée , l ' an t ipyrylsemicarba-
z ideuré thane , l ' an t ipyrylsemicarbazideacéty lacé ta te d 'é thyle . 
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I . — S U R L E S É T H E R S C A R B O N I Q U E S A R O M A T I Q U E S N I T R É S 

E T L E U R S P R O D U I T S D E R É D U C T I O N 

I L — A C T I O N D E L A D I É T H Y L G H L O R O F O R M I A M I D E 

S U R L E S P H É N O L S N I T R É S 

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

En collaboration avec M . F . P E R R P » . 

(Bulletin de la Société Chimique de Paris, 1905.) 

M M . L U M I È R E et P E R R I N é tudient d a n s ces deux no tes cer ta ins 
dér ivés n i t r és des é thers ca rbon iques , en par t icul ier du phényl -
carbonate d 'éthyle et du mé thoxyphény lca rbona t e d 'é thyle , a insi 
que l 'action de la d iôthylchloroformiamide s u r le p . n i t rophéno l 
et s u r le n i t rogaïacol . 

S U R L E S H Y D R O S U L F I T E S D E S B A S E S A R O M A T I Q U E S 

En collaboration avec M . S E Y E W E T Z . 

(Bulletin de la Société Chimique de Paris, t. 33, p. 67, 1905.) 

Ces combina i sons ont été préparées pa r t i cu l i è rement en vue 
de rechercher leurs propr ié tés développatr ices de l ' image la tente 
pho tog raph ique . M M . L U M I È R E et S E Y E W E T Z font connaî t re d a n s 
ce t rava i l le m o d e de p répara t ion et les propr ié tés des hydrosu l 
fites de d iamidophénol , de d iamidorésorc ine , de t r i amidophénol 
et de pa raphény lèned iamine , ainsi que les propr ié tés des hydro
sulfites qu 'on peu t obteni r avec les m o n a m i n e s a roma t iques , 
ani l ine , or thoto lo lu id ine , para to lu id ine et xyl ine . 
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MICRO-PHOTOGRAPHIE DU SPIROCHŒTE DE SCHAUDINN 

ET DE HOFFMANN 

(Société Médicale des Hôpitaux de Lyon, 20 Ju in 1905 et Lyon Médical, 1905.) 

La pho tograph ie du Spirochœte pallidum p résen te une t rès 
g rande difficulté en ra i son de sa t énu i té et de sa faihle colora
t ion. MM. A . e;t L . L U M I È R E son t a r r ivés à obteni r d'excellentes 
épreuves en p laçan t u n ver re dépoli imméd ia t emen t en a v a n t du 
condensa teu r A B B E et en in t e rposan t s u r le t rajet des r a y o n s 
l umineux u n ve r re vert-foncé, couleur complémenta i re de celle 
des spirilles à pho tograph ie r qui sont colorées en violet . 

SUR L A PRÉPARATION ET LES PROPRIÉTÉS D'EXTRAITS 

PROTOPLASMIQUES DU SANG 

En col laborat ion avec M . J . C H E V R O T I E R . 

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t . 141, 10 Jui l le t 1905.) 

Il n 'exis ta i t j u s q u ' à m a i n t e n a n t a u c u n procédé p e r m e t t a n t 
d 'obtenir u n extrai t o rgan ique du p r o t a p l a s m a des globules 
s angu ins complè tement déba r r a s sé du s é r u m et des s t r o m a glo
bu la i res . MM. L U M I È R E et C H E V R O T I E R sont a r r ivés à p répa re r cet 
extrait en opéran t de la façon su ivan te . 

Le s a n g recueilli pa r sa ignée est i m m é d i a t e m e n t m é l a n g é à u n 
liquide isotonique afin d 'éviter le pas sage d a n s le s é r u m des 
subs tances act ives des globules et de conse rve r celles-ci in tac tes . 
Le mélange est fait d a n s la p ropor t ion de u n litre de s a n g p o u r 
v ing t l i tres de l iquide ; à cette di lut ion, la coagula t ion ne peu t 
s'effectuer. Ce mélange est soumis à la centr i fugat ion. 

On recueille les globules ap rès décan ta t ion du liquide qui sur
nage et on les lave p lus i eu r s fois d a n s la l iqueur i so tonique. 
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A p r è s avoi r r a m e n é la l iqueur au vo lume primitif d u s a n g mis 
en œ u v r e p a r addi t ion d 'eau distillée, on la s o u m e t à p lus ieurs 
congéla t ions b r u s q u e s et success ives , su iv ies de réchauffements 
à 35°, qui ont p o u r effet de b r i se r les enveloppes des é léments 
cellulaires et de me t t r e en l iberté les subs t ances con tenues dans 
le p ro top la sma . P o u r se déba r r a s se r des débris de cellules, on 
procède à u n e nouvel le centr i fugat ion énerg ique à l 'aide d 'un 
cent r i fugeur spéc ia lement cons t ru i t à cet effet, d a n s lequel la 
v i tesse tangentiel le a t te int au m o i n s 150 m . p a r seconde et le 
l iquide décanté es t r e n d u i so tonique par addi t ion de ch lorure 
de sod ium, pu is filtré à la bougie et conservé d a n s des flacons 
s tér i l isés . 

Ces opéra t ions s'effectuent b ien en tendu avec toutes les pré
cau t ions de l 'asepsie la p lus r i gou reuse . On s ' assure d 'ai l leurs 
q u ' a u c u n e faute n ' a été commise au cours des opéra t ions indi
quées en por tan t les flacons à l 'étuvc à 40° p e n d a n t 48 h e u r e s 
au m o i n s et en cons ta t an t qu ' i ls conse rven t leur parfaite lim
pidi té . 

L 'extrai t a ins i p réparé , qui a reçu le n o m d 'Hémoplase , offre 
u n e toxicité nulle et possède des propr ié tés an t i toxiques t rès 
m a r q u é e s . Il est doué d 'une act ion tonique et s t imu lan te r e m a r 
quables , suscept ibles d 'appl icat ions thé rapeu t iques impor t an t e s . 

SUR L'AGÉTYLATION EN SOLUTION AQUEUSE 

En col laborat ion avec M . H . B A R B I E R . 

(Bulletin de la Société Chimique de Paris, t . 33, p. 783, 1905.) 

M M . L U M I È R E et B A R B I E R ont. r e m a r q u é que l ' anhydr ide acé
t ique est en t iè rement soluble d a n s l 'eau froide à l 'état d 'anhy
dride, que cette solut ion aqueuse possède les propr ié tés chimi
ques de l ' anhydr ide acét ique et qu'elle est suff i samment stable 
p o u r pouvoi r se prê ter à la p lupar t des opéra t ions d 'acétylat ion. 
Us ont eu l'idée de l 'uti l iser sous cette forme pour la p répara t ion 
d 'un cer ta in n o m b r e de dér ivés acétylés . 

Ce procédé est su r t ou t i n t é re s san t d a n s les cas où la présence 
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de g r o u p e m e n t s incompat ib les ne pe rme t pas l 'ébulli t ion avec 
l ' anhydr ide acét ique : a lors l 'acétylat ion aqueuse pe rme t d 'ob
tenir d i rec tement et facilement des dér ivés acétylés p o u r la pré
para t ion desquels on serai t obligé de recour i r à u n e voie 
dé tournée . 

Cette mé thode d 'acétylat ion réalise u n e économie de t emps et 
de réactif et elle para î t devoir r endre de réels services lo r squ 'on 
voud ra acétyler des ba se s peu s tables et t rès oxydables , pu i sque 
les sels de ces ba se s peuven t être d i rec tement mis en œ u v r e , ou 
lorsqu 'on v o u d r a acétyler des ba se s con tenan t des fonctions 
incompat ib les ou que l 'on v o u d r a respecter . 

ACTION DE LA DICYANDIAMIDE 

SUR LES CHLORHYDRATES D'AMINES AROMATIQUES 

PRIMAIRES 

En collaboration avec M. F . P E R H I N . 

(Bulletin de la Société Chimique de Paris, 1905, p . 205.) 

E n faisant réagi r la d icyand iamide (cyanoguan id ine ) su r le 
ch lorhydra te d 'une amine p r imai re , on obtient le ch lo rhydra te 
d 'une nouvelle base , que l 'on appelle u n e b iguan ide subs t i t uée . 
MM. L U M I È R E et P E R R T N ont a ins i pu obteni r u n cer ta in n o m b r e 
de b iguan ides subs t i tuées nouvel les , le ch lo rhydra te de p . oxy-
phény lb iguan ide , les ch lo rhydra t e s de phéné ty lb iguan ides , le 
ch lorhydra te d ' an t ipyry lb iguan ide . 
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SUR L'ALTÉRATION ET L A CONSERVATION 

DE L'HYDROSULFITE DE SOUDE ANHYDRE EN POUDRE 

OU EN SOLUTION AQUEUSE 

E n collaboration avec M . S E Y E W E T Z . 

(Bulletin de la Société Chimique de Paris, t. 33, p . 931, 1905.) 

E n ra i son du n o m b r e c ro i s san t des appl icat ions de l 'hydro
sulfite de soude a n h y d r e en pho tograph ie , M M . L U M D Î R E et 
S E Y E W E T Z se son t proposé d 'é tudier la stabil i té de l 'hydrosulfi te 
a n h y d r e en poudre ou d i ssous d a n s l 'eau, de rechercher les 
c a u s e s de l ' instabil i té de ses so lu t ions et la possibi l i té de pro
longer leur conserva t ion , enfin de dé te rminer la n a t u r e des pro
du i t s formés dans leur décomposi t ion . 

Leur é tude leur a pe rmis de t i rer les conclus ions su ivan t e s : 

a) H Y D R O S U L F I T E E N P O U D R E . — L'hydrosulf i te a n h y d r e en 
poudre se conserve s a n s a l téra t ion d a n s l 'air sec et il ne s 'altère 
pas d 'une façon appréciable s'il est enfermé d a n s u n flacon b ien 
bouché . P a r contre , il s 'altère t rès r ap idemen t d a n s l 'air ordi
na i re à cause de l ' h u m i d i t é ; 

h) H Y D R O S U L F I T E E N S O L U T I O N . — L'hydrosulf i te de soude en 
so lu t ion s 'altère pa r l 'action de l 'eau seule en l ' absence de l 'air. 
Cette a l térat ion, t rès lente en solut ion à 3 %, est rap ide en 
solut ion concentrée . La décomposi t ion est beaucoup accélérée 
en présence de l 'air, s u r t ou t en solut ion diluée. 

Diverses subs t ances r e t a rden t no tab lemen t la décomposi t ion 
des so lu t ions d 'hydrosulfi te do soude : les u n e s , dont la p lus 
efficace est le phospha t e t r ibas ique de soude , conse rven t à ces 
so lu t ions leurs propr ié tés réduct r ices à froid ( su r l ' ind igo) ; avec 
les au t r e s , telles que le t r ioxyméthylène en présence du sulfite 
de soude , le formol, l 'a ldéhyde ord ina i re , l 'hexaméthylôncté t ra-
mine et la benza ldéhyde , l 'action réduct r ice des so lu t ions s u r 
l ' indigo ne se manifeste qu ' à une t empéra tu re vois ine de 100°. 
Ces dernières subs t ances on t une act ion conserva t r ice notable
m e n t p lus énergique que les p remiè res . 
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Dans les décomposi t ions des so lu t ions aqueuses d 'hydro-
suliite de soude effectuées en présence ou en l 'absence d'air, les 
sulfites et les bisulfites pa ra i s sen t se former en quan t i t é nota
b l emen t p lus g r ande que les hyposufi tes o u ï e s th iona tes . 

SUR L A COMPOSITION DE L A GÉLATINE IMPRÉGNÉE 

DE BICHROMATE DE POTASSIUM 

INSOLUBILISÉE PAR L A LUMIÈRE 

ET SUR LA THÉORIE DE CETTE INSOLUBLLISATION 

En collaborat ion avec M. A . S E Y E W E T Z . 

(Bulletin de la Société Chimique de Paris, 3 e sér ie , t. 33, p . 1032,1905.) 

Depuis long temps déjà, E D E R a m o n t r é que la lumière exerce 
une action réductr ice s u r le b i ch roma te de p o t a s s i u m en pré
sence de gélatine et donne n a i s s a n c e à du sesquioxyde de 
chrome . Or, ses expériences d o n n e n t b ien u n e conception pré
cise du p h é n o m è n e de l ' insolubi l isa t ion produi te pa r l 'action de 
la lumière su r la gélat ine imprégnée de b ich romate de po tas 
s ium, m a i s elles ne pe rme t t en t pas de t i rer des conclus ions su r 
la composi t ion exacte de la gélat ine insolubi l isée . 

MM. L U M I È R E et S E Y E W E T Z se son t proposé d'élucider les deux 
points s u i v a n t s : 

1° La lumière ag i s san t su r la gélat ine imprégnée de b ich romate 
de po t a s s ium réduit-elle seu lemen t ce dernier à l 'état de ses
quioxyde de chrome, ou bien se forme-t-il, avec l 'excès de 
b ichromate , du ch romate de ch rome c o m m e l'a indiqué E D E R ; 

2° La composi t ion de la gélat ine b ichromatée insolubil isée cor
respond-elle à une combina ison définie ou bien varie-t-elle avec 
la concent ra t ion de la solut ion de b i ch roma te et la durée d'expo
sit ion à la lumière 1 

Voici, en r é s u m é , les résu l ta t s de leurs expériences : 
1° La gélat ine insolubil isée pa r la lumière en présence de 

b ich romate de potasse renferme du sesquioxyde de chrome et de 
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la potasse qui forme avec l'excès de b ich romate u n ch romate 
neu t re peu sensible à la l u m i è r e ; 

2° Cette gélat ine diffère no tab lemen t dans sa composi t ion de 
celle qui est insolubil isée pa r les sels de sesquioxyde de c h r o m e . 
L'oxyde de ch rome qu'elle renferme para î t formé de deux pa r t i e s : 
l 'une fixe (cor respondan t à 3,5 % de gélat ine chromée) , com
parable à l 'oxyde que re t ient la gélatine dans l ' insolubi l isat ion 
pa r les sels de sesquioxyde de ch rome , l 'autre var iab le avec la 
durée d 'exposit ion et p r o v e n a n t de la réduc t ion à la lumière du 
b i ch roma te pa r la mat iè re o r g a n i q u e ; 

3 n La quant i té d 'oxyde de ch rome que renferme la gélat ine 
insolubil isée croît avec la durée d 'exposit ion, ma i s sans lui êlre 
proport ionnel le . Cet accro i ssement devient de p lus en p lus 
faible à m e s u r e que la quant i té de ch roma te neu t r e aug
m e n t e ; 

4° La décomposi t ion du b ichromate en excès pa r le ses
quioxyde de chromo avec format ion de ch roma te de ch rome 
comme l ' indique E D E R , pa ra î t être t r ès part iel le. E n ra i son de 
l ' instabili té de cette subs t ance , l 'analyse ne peu t pas donner 
d ' indicat ion précise s u r sa composi t ion . 

S U R L A C O M P O S I T I O N 

D E L A G É L A T I N E L N S O L U B I L I S É E P A R L A L U M I È R E 

E N P R É S E N C E D E L ' A C I D E C H R O M I Q U E 

E T D E S P R I N C I P A U X B I C H R O M A T E S M É T A L L I Q U E S 

En col laborat ion avec M . A . S E Y E W E T Z . 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1905.) 

Comme sui te au t ravai l précédent , M M . L U M I È R E et S E Y E W E T Z 

ont étudié c o m m e n t var ie la composi t ion de la gélat ine b ichro-
matée , p o u r u n e m ê m e durée d 'exposit ion, q u a n d on remplace 
le b i ch roma te de p o t a s s i u m p a r les pr inc ipaux b ich romates 
méta l l iques ou pa r l 'acide c h r o m i q u e . Us ont employé d a n s ce 
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bu t des solut ions de différents b i ch romates méta l l iques , renfer
m a n t des quant i t és de chrome co r re spondan t à 3 °/0 de K 3 Cr 2 O 7 . 

Il résul te de l eurs r echerches qu ' en présence de la gélat ine, 
l 'acide ch romique et su r t ou t le b i ch roma te d ' a m m o n i u m parais
sent beaucoup p lus facilement réduct ibles pa r la lumière que le 
b ichromate de p o t a s s i u m . Avec ce dernier on obt ient , en effet, 
après sept semaines d 'exposit ion, u n e quant i té de sesquioxyde 
de ch rome vois ine de 10 %, t and i s qu 'avec les p remie r s cette 
quant i té est déjà supér ieure à 10 °/o après une heure d 'exposit ion. 
Le b ich romate d ' a m m o n i u m semble aus s i p lus facilement 
rédui t à la lumière que les d ivers b i c h r o m a t e s méta l l iques . 

Les t eneu r s en ch rome de la gélat ine insolubil isée pa r les 
d ivers au t r e s b i ch roma te s méta l l iques son t assez vo i s ines . 
Dans tous les cas, la propor t ion en acide ch romique que l ' ammo
niaque peut extra i re ( co r re spondan t à la format ion du ch romate 
de chrome) après lavage complet à l 'eau chaude , pa ra î t être t rès 
faible. Enfin, un g r a n d n o m b r e de gélat ines insolubi l isées ren
ferment des oxydes méta l l iques en quan t i t é s no tab les . Dans le 
cas part icul ier du fer, pa r exemple , la gélat ine fixe t rès peu de 
sesquioxyde de ch rome et beaucoup de sesquioxyde de fer. 

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DU ROLE DES ALCALIS 

DANS LES RÉVÉLATEURS ORGANIQUES 

En collaboration avec M. S E Y E W E T Z . 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1906.) 

On admet géné ra l emen t que le rôle des alcalis ou de l eurs 
succédanés d a n s les r évé la teurs est de sa tu re r l 'acide b rom-
hydr ique qui p rend na i s sance dans l 'opérat ion du déve loppement 
pa r l 'action de l 'hydrogène (fourni, soit d i rec tement pa r le réduù-
teur , soit pa r la décomposi t ion de l 'eau sous l 'influence du 
réducteur) su r le b r o m e du b r o m u r e d 'argent . 

R E E B a r é c e m m e n t contesté cette hypo thèse et a supposé que 
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les alnalis son t des t inés à former avec les r évé la teurs des com
b i n a i s o n s sal ines qui sont décomposées ensui te pa r l 'acide 
b r o m h y d r i q u e . 

Dans les deux hypo thèses précédentes , la quan t i t é d'alcali 
nécessa i re pour produire le développement devra i t donc être la 
m ê m e . E n effet, que l'alcali soit à l 'état l ibre dans le révé la teur 
ou combiné au réduc teur , il s a tu r e r a tou jours la m ê m e quant i té 
d'acide b r o m h y d r i q u e . Or, il y a une g rande d ispropor t ion entre 
la quan t i t é d'alcali p r a t i quemen t employée et celle qui devra i t 
être nécessa i re d 'après les théor ies sus -men t ionnées . Ces hypo
thèses no son t donc pas sa t is fa isantes . 

MM. L U M I È R E et S E Y E W E T Z ont cherché à expl iquer le rôle de 
l'alcali dans les révé la teurs en é luc idant les poin ts s u i v a n t s : 

1° Quelle es t la quan t i t é m o y e n n e d'acide b r o m h y d r i q u e inté
ressée dans le déve loppement d 'une plaque au gé la t ino-bromure 
de d imens ions dé te rminées? Le développement peut-il avo i r l ieu 
en add i t i onnan t le révé la teur de la quan t i t â théor ique d'alcali 
p o u r s a tu re r l 'acide b r o m h y d r i q u e ? Quel r appor t existe-t-il entre 
le pouvoi r r éduc t eu r d 'un révé la teur r en fe rman t cette quan t i t é 
d'alcali et la quant i té suscept ible de p rodu i re l'effet r éduc teu r 
m a x i m u m ? Ce rappor t est-il ident ique , pour un m ê m e réduc teur , 
avec les alcalis caus t iques et avec les alcalis ca rbona tes , et, 
p o u r u n m ê m e alcali, varie-t-il avec la n a t u r e du révé la teur? 

2° Dans u n m ê m e révéla teur , peut-on remplace r u n poids 
dé te rminé d'alcali pa r les poids équimolécula i res des d ivers 
alcalis ou de leurs succédanés pour obteni r la m ê m e énergie 
réductr ice? Dans le cas cont ra i re , quel r appor t existe-t-il en t re 
les quan t i t é s t rouvées et les poids équimolécula i res? 

3» Les r appor t s entre les poids respectifs des d ivers alcalis 
qui c o m m u n i q u e n t à u n révé la teur une énergie réduct r ice déter
minée , sont-i ls les m ê m e s p o u r tous les r évé la t eu r s? 

4° Enfin peut-on obtenir le m ê m e effet r éduc teu r a u bou t du 
m ê m e temps en employan t dos poids des d ivers r éduc teu r s pro
por t ionne ls à leurs poids molécula i res add i t ionnés d 'une quan
tité cons tan te d'alcali? 

5° Quel est en s o m m e le rôle des alcalis d a n s les r évé la teurs ? 

Voici le r ésu l t a t des recherches que les a u t e u r s on t en t repr i ses 
pour répondre à ces différentes ques t ions . 
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Les alcalis caus t iques peuven t se remplacer en quan t i t é s équi-
moléeula i res d a n s tous les révé la teurs . 

Avec les ca rbona tes a lcal ins , n o n seu lement les quan t i t é s à 
employer son t beaucoup plus fortes que celles qui sont calculées 
équimolécula i rement d 'après le poids des alcalis caus t iques , 
m a i s encore les quan t i t é s des d ivers ca rbona tes a lcal ins à 
employer ne sont pas propor t ionnel les à l eurs poids molécu
la i res . Ains i , le ca rbona te de po tasse bien q u ' a y a n t u n poids 
moléculaire supér ieur à celui du carbona te de soude, doit tou
jours être employé en plus faible p ropor t ion que ce dernier , 
t and i s que la quan t i t é de soude caus t ique qui entre d a n s u n 
révé la teur ne peut être remplacée que par u n poids supér ieur de 
potasse caus t ique . Les p ropor t ions de ca rbona tes alcal ins à 
employer sont sens ib lement les m ê m e s avec u n g r a n d n o m b r e 
de révé la teurs , ma i s diffèrent no tab lemen t avec les r éduc t eu r s 
s u i v a n t s : h y d r o q u i n o n e , acide pyrogal l ique, glycine et pa ra -
phény lèned iamine . 

Avec les succédanés des alcalis , on a ob tenu des chiffres 
var iab les dont u n assez g r a n d n o m b r e (ceux que l'on obt ient 
avec le t r ioxyméthy lène , l 'a ldéhyde et le phospha te ) sont vo i s ins 
des quant i tés équimolécula i res calculées pa r rappor t aux alcalis 
caus t iques . 

E n examinan t les quant i t és d'alcali caus t ique d 'une par t , et 
d'alcali ca rbona te d 'aut re par t , qui . pour les d ivers révé la teurs , 
p rodu i sen t l 'action développatr ice m a x i m a pour u n poids de 
réduc teur dé te rminé , on voit que ces quan t i t é s sont t rès diffé
ren tes pour de m ê m e s p ropor t ions de r éduc teu r s , a y a n t des 
poids moléculai res égaux ou t rès vo i s ins , tels que l 'hydro-
quinone , la pyroca téch ine , le p a r a m i d o p h é n o l , la pa raphény lène -
d iamine . Ces quan t i t é s d'alcalis diffèrent en out re no tab lement 
(sauf avec l ' hydroquinone) de celles qui p e u v e n t s a tu re r exacte
m e n t l 'acide b r o m h y d r i q u e formé avec l 'hydrogène de ces 
r éduc teu r s (en supposan t q u ' u n e molécule de r éduc teu r four
n isse H s ) . 

Enfin les expériences précédentes m o n t r e n t qu 'on peut obtenir 
le m ê m e effet r éduc teur avec des poids équimoléculai res des 
d iverses subs t ances révéla t r ices , m a i s en les add i t i onnan t de 
quant i t és var iab les d 'un m ê m e alcali, soit caus t ique , soit carbo
nate . L 'ordre dans lequel on peu t c lasser ces r éduc teu r s d 'après 
les quan t i t é s c ro i s san tes d'alcali caus t ique nécessa i res p o u r 
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produi re le même effet, diffère no tab lement s u i v a n t qu 'on uti l ise 
les alcalis caus t iques ou les alcalis c a r b o n a t e s ; dans les deux 
cas pour t an t , c'est la mé toqu inone qui exige le m o i n s d'alcali et 
la glycine qui en nécess i te le p lus . · 

Voici dans quel ordre on peut c lasser les d ivers révé la teurs 
d 'après la quant i té c ro i s san te d'alcali caus t ique qu ' i ls exigent : 

Métoquinone , Métol -Hydroquinone, P a r a m i d o p h é n o l , Para -
phény lèned iamine , H y d r a m i n e , Acide pyrogal l ique , Hydroqui -
none , Pyroca téch ine , Métol, Iconogène, Edinol , Aduro l , Glycine. 

E n r é s u m é , ces d ivers r é su l t a t s m o n t r e n t que les alcalis ou 
l eu r s succédanés jouen t d a n s le développement u n rôle beaucoup 
plus complexe que celui qu 'on leur a t t r ibue hab i tue l l ement . On 
ne sau ra i t admet t re , en effet, q u ' u n corps dont le bu t est un ique
m e n t de sa tu re r la faible quan t i t é d'acide b r o m h y d r i q u e qui 
p rend na i s sance par sui te de la réduc t ion d u b r o m u r e d 'argent , 
ne pu i s se être remplacé équ imolécu la i rement pa r d ivers sa tura 
teurs d'acide b r o m h y d r i q u e . De m ê m e on ne conçoit pas que les 
révé la teurs exigent pour p rodu i re le m ê m e effet r éduc teur des 
quan t i t é s auss i var iab les des d ivers alcalis et de leurs succé
danés : ces différences s 'appl iquent m ê m e à deux i somères 
comme l ' hydroquinone et la pyroca téch ine , ce que les hypo
thèses récentes n ' exp l iquent pas mieux . 

S U R L E D É V E L O P P E M E N T A U D I A M I D O P H É N O L 

E N L I Q U E U R A C I D E E T E N L I Q U E U R A L C A L I N E 

E N P R É S E N C E D ' A L C A L I S O U D E L E U R S S U C C É D A N É S 

En collaboration avoc M . S E Y E W B T Z . 

[Bulletin de la Société Française de Photographie, 1906, p. 76.) 

Le sulfite de soude joue u n double rôle dans le révé la teur au 
d iamidophénol : il agi t c o m m e alcali faible et r e t a rde en m ê m e 
temps l 'absorpt ion de l 'oxygène pa r la solut ion. 

Certains a u t e u r s ont p r é t endu qu 'on pouva i t a u g m e n t e r l 'éner-
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gie réductr ice de ce r évé la teu r en lui a jou tan t une cer ta ine 
quant i té de soude caus t ique (trois molécules de soude pour u n e 
molécule de ch lo rhydra te de d iamidophénol ) , t and i s que d 'au t res 
au t eu r s p ré t enden t qu'i l faut n 'a jouter qu ' une seule molécule . 

Afin d'éclaircir la ques t ion , MM. L U M I È R E et S E Y E W E T Z ont 
r echerché c o m m e n t va r i en t le pouvo i r réduc teur , l 'al térabili té à 
l 'air et l 'acidité du révé la teur a u d iamidophénol . 

Voici les p r inc ipaux résu l t a t s de leur t rava i l : 

1° Le ch lo rhydra t e de d iamidophéno l en solut ion aqueus.e 
acquier t des propr ié tés révéla t r ices notables dès qu'il est addi
t ionné d 'une quan t i t é de sulfite de soude suffisante p o u r s a tu r e r 
l 'acide ch lo rhydr ique qu'il renferme et cela malgré la p résence 
d'acide sulfureux libre ; 

2° Le pouvo i r r éduc t eu r du r évé la t eu r s 'accroît beaucoup si 
l'on t r ans forme exac tement en bisulfite de soude cet acide 
sul fureux l ib re ; 

3» L ' a u g m e n t a t i o n du pouvo i r r éduc t eu r est encore p lus 
m a r q u é si l 'on sa tu re l 'acide sulfureux pa r des alcalis caus 
t iques ou ca rbona tes pour former d u sulfite n e u t r e ; 

4° L 'addi t ion de quan t i t é s c ro i ssan tes de sulfite j u s q u ' à la 
sa tu ra t ion ne donne pas u n révé la teu r alcal in. A u delà de 30 gr . 
p o u r 5 gr . de ch lo rhydra t e de d iamidophénol , le pouvo i r r éduc
teur res te s t a t ionna i re . Ce pouvo i r r éduc t eu r d iminue à pa r t i r 
de 120 gr . de sulfite; 

5° La p lus g r a n d e par t ie du sulfite du révé la teu r n o r m a l peu t 
être remplacée pa r des poids convenab les des d ivers alcalis 
caus t iques , ca rbona tes ou de l eu r s succédanés et donne r des 
révé la teurs ac ides de m ê m e pouvoi r r éduc t eu r ; 

6" On peu t a u g m e n t e r s ens ib l emen t l 'énergie réduct r ice du 
révé la teur n o r m a l en l ' add i t ionnant de quan t i t é s convenab les 
d'alcalis ou de leurs succédanés . C'est l ' ammoniaque , l 'acétone 
et le ca rbona te de l i thine qui p a r a i s s e n t d a n s ce cas donne r les 
mei l leurs r é s u l t a t s ; 

7° L'acidité p lus ou m o i n s g r ande des révé la teurs au d iamido
phéno l ne semble pas p résen te r de re la t ion avec leur pouvoi r 
r é d u c t e u r ; pa r contre l 'al térabili té est d ' au tan t p lus g rande que 
l'acidité est p lus faible. 
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SUR UNE NOUVELLE MÉTHODE PHOTOGRAPHIQUE 

PERMETTANT D'OBTENIR DES PREPARATIONS SENSIBLES 

NOIRCISSANT DIRECTEMENT A LA LUMIÈRE 

ET NE CONTENANT P A S DE SELS D'ARGENT SOLUBLES 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, P a r i s 1905, p . 520.) 

Tous les papiers pho tog raph iques par no i r c i s semen t direct 
r en fe rment u n excès de sels d 'a rgent solubles et ils p résen ten t 
p lus i eu r s inconvén ien t s t rès g r a v e s . D'abord leur conse rva t ion 
est t rès l imitée et ils s 'al tèrent au bou t d 'un t emps p lus ou m o i n s 
long : en que lques s ema ines ils pe rden t leur f ra îcheur et j aun i s 
sent d 'une man iè re inévi table . Cette al térat ion est favorisée par 
l 'action de la cha leur et de l 'humidi té . En out re , les p répara t ions 
par no i r c i s semen t direct exigent l 'emploi do papiers t r è s pu r s 
exempts de par t icules méta l l iques ; m a l h e u r e u s e m e n t il est à peu 
près impossible d 'éviter dans la fabricat ion du papier ces points 
méta l l iques et ceux-ci se t r adu i sen t à la sensibi l i sa t ion par de 
peti tes t aches . De plus , 1ns composés a rgen t iques solubles 
dé te rminen t f r équemment su r les négatifs la product ion de 
t aches b r u n e s , et enfin ils sont peu sensibles et d o n n e n t ma l les 
demi- te intes q u a n d le négatif employé est u n peu t rop in tense . 

Comme tous ces inconvén ien t s t i ennen t à la présence dans la 
couche sensible de sels d 'a rgent solubles , MM. L U M I È R E ont ou 
l'idée d ' in t roduire dans la p répara t ion de l ' émuls ion des subs 
tances réduct r ices telles que les d iphénols ou les t r iphénols qui 
favor isent le no i rc i s semen t des sels ha lo ïdes d 'a rgent . 

Us sont a insi a r r ivés à p répare r de cette man iè r e u n papier 
qui ne présente pas les inconvén ien t s s ignalés p l u s h a u t et 
auquel ils ont donné le n o m à'Actinos. Ce papier présente les 
a v a n t a g e s s u i v a n t s : 

Il se conserve indéf iniment avec toute la fraîcheur qu'il pos
sède au m o m e n t de sa fabrication. Même s'il est placé dans des 
condi t ions d 'humidi té et de t empéra tu re défavorables , il ne 
para î t pas sub i r d 'a l térat ion. 
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Si le papier v ien t à se coller accidente l lement en cer ta ins 
points su r le cliché, lo rsque l ' a tmosphère est h u m i d e , il n ' en 
résul te a u c u n d o m m a g e p o u r le négatif qui ne mon t r e d a n s 
a u c u n cas les t aches b r u n e s que d o n n e n t c o u r a m m e n t les 
papiers pa r no i rc i s sement direct d a n s ces c i rcons tances . 

Il ne donne pas les taches b r u n â t r e s si f réquentes dans les 
papiers pa r no i rc i s sement direct, lo r sque ces papiers sont m i s 
en contact avec des t races d 'hyposulfi te . 

La sensibil i té de ces émul s ions nouvel les est p lus g rande que 
celle des papiers di ts au citrate, et il en résul te que les demi-
teintes sont r e n d u e s p lus fidèlement, s a n s dure té , même avec 
des négatifs heu r t é s . 

La p lupar t des formules de v i rage et fixage séparés ou com
binés , en u sage , peuven t être appl iquées a u t r a i t emen t du 
papier Aclinos. 

Enfin, cette p répara t ion sensible peut être coulée s u r des sup
por ts les p lus d ivers , n o t a m m e n t s u r des papiers r ecouve r t s de 
poudres métal l iques et l 'on obt ient a ins i des effets d 'une g r a n d e 

• originali té. 

S U R L A C O M P O S I T I O N 

D E L A G É L A T I N E B I C I L R O M A T É E 

I N S O L U B I L I S É E S P O N T A N É M E N T D A N S L ' O B S C U R I T É 

En collaboration avec M . S E T E W E T Z 

(Bulletin de la Société Chimique de Paris, 1906, p. 14.) 

Dans u n travail précédent , M M . L U M I È R E et S E Y E W E T Z ont déter
miné la composi t ion de la gélat ine imprégnée de h i ch roma te de 
po tas s ium et insolubil isée pa r la lumière . Dans cette étude, ils 
r echerchen t la composi t ion de la gélat ine h ichromatée insolu
bilisée s p o n t a n é m e n t dans l 'obscuri té , en env i sagean t les deux 
cas su ivan t s : 

a) Insolubi l isa t ion produi te l en tement à la t empéra tu re ordi
naire ; 
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h) Insolubi l isa t ion produi te r ap idement à la t empéra tu re 
de 120». 

Ces résu l ta t s m o n t r e n t que la gélat ine b ich romatée insolubi
lisée s p o n t a n é m e n t dans l 'obscuri té , renferme u n e quant i té de 
sesquioxyde de ch rome beaucoup plus faible que lo rsque son 
insolubi l i sa t ion est produi te pa r la lumière . Cette quan t i t é ne 
croît que l en tement avec le t e m p s puisqu 'e l le est de 0,67 ap rès 
u n mois et seu lement de 1,15 % après qua t r e mo i s et demi, 
t and i s que que lques h e u r e s d 'exposit ion à la lumière suffisent 
p o u r élever cette t eneur au -dessus de 5 °/o. En out re , la gélatine 
insolubi l isée s p o n t a n é m e n t , m ê m e après qua t r e m o i s et demi , 
ne rés is te pas complè tement à l 'act ion de l 'eau boui l lan te . 

P a r contre , la gélat ine insolubi l isée à 120° rés is te complète
m e n t à l 'action de l 'eau boui l lante , ma i s elle est désorganisée 
par t ie l lement , c a r elle se rédu i t en f ragments très fins qui 
pas sen t facilement à t r a v e r s les filtres d a n s les t r a i t emen t s pa r 
l 'eau chaude . 

A C T I O N D U C H L O R O C A R B O N A T E D ' É T H Y L E 

S U R L E S G L Y C I N E S A R O M A T I Q U E S 

En collaboration avec M. H . B A H B I E R . 

(Bulletin de la Société Chimique de Paris, 1906, p. 123.) 

La phénylg lyc ine a y a n t conservé son azote à l 'état bas ique est 
suscept ible d 'ent rer en réac t ion avec le ch lorocarbona te d 'éthyle, 
et de fournir l ' u ré thane co r respondan te . 

Cette réact ion peu t être facilement réal isée en présence d 'eau 
et d 'un corps dest iné à fixer l 'acide ch lo rhydr ique formé, carbo
na te ou acétate de soude , et c 'est à la descr ipt ion de la nouvel le 
combina i son ob tenue et de que lques dér ivés qu 'es t dest inée la 
présente publ icat ion. 

Les a u t e u r s y é tudient success ivemen t les différents corps sui 
v a n t s : acide phény lu ré thanacé t ique ; p h é n y l u r é t h a n a c é t a m i d e ; 
é ther p h é n y l u r é t h a n a c é t i q u e ; la p . to luy lu ré thanacé tamide ; la 
p . phéné t idu ré thanacé t amide ; l ' an t ipy ry lu ré thanacé tamide . 
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L A P L A S M O T H É R A P I E 

(Revue générale des Sciences pures et appliquées, 1 5 Février 1906.) 

M M . L U M I È R E ont donné le n o m de Plasmothérapie à une nou
velle méthode thé rapeu t ique qu' i ls ont ins t i tuée et qui uti l ise le 
p ro top lasma des cellules à u n état de pureté a u s s i parfait que 
possible . Us sont par t i s de ce pr incipe que , d a n s la séro thérapie , 
le s é rum emprun t é à des a n i m a u x n o r m a u x ou i m m u n i s é s 
devait ses propr ié tés a u x cellules que renferme le sang , car les 
éléments actifs (d ias tascs , an t icorps , etc.) sont toujours d'ori
gine cellulaire. Le lieu de produc t ion des ant icorps é tan t le pro
toplasma, il était ra t ionnel de r eche rche r d a n s ce p ro top la sma 
les subs t ances act ives que l'on n ' ava i t j u squ ' a lo r s t rouvées que 
que dans le s é r u m . 

M M . L U M I È R E sont a r r ivés à extra i re les subs t ances act ives du 
pro top lasma des cellules d û sang , et ils on t donné le n o m 
d'Hémoplase à l 'extrait qu ' i ls ont r éuss i à préparer . La prépara
tion de cet extrai t est des plus délicates et n ' a pu être réal isée 
qu ' à l'aide d 'apparei ls spéciaux que les a u t e u r s ont dû cons
t ru i re . 

L 'hémoplase n 'es t pas toxique, et on peut en a d m i n i s t r e r chez 
le lapin j u s q u ' à 250 et 300 c. c. s a n s a m e n e r la mor t de 
l 'animal . 

Chez l ' homme, l ' injection in t ra -muscu la i re à dose de 10 c. c. 
répétée deux ou trois fois pa r semaine donne des résu l ta t s t r ès 
r emarquab le s d a n s tou tes les malad ies où l ' o rgan isme est 
affaibli : tuberculose pu lmona i r e , anémie , cancer , etc. Dès la 
seconde, et m ê m e dès la p remiè re injection, l ' o rgan isme tou t 
entier subi t une s t imula t ion qui m a n q u e r a r e m e n t d'être accu
sée pa r le malade . Cette act ion tonique se , t radui t pa r u n e 
sensa t ion de bien-être et d 'énergie nouvel le r écupé rée ; cette 
sensa t ion t rès net te se ma in t i en t et quelquefois s 'accuse j u squ ' à 
la fin du t ra i tement . Toutes les fonctions o rgan iques pa ra i s sen t 
influencées et par t ic iper à ce coup de fouet général : l 'appétit se 
réveille, pe rme t t an t une . a l imenta t ion p lus subs tant ie l le et u n 
re lèvement du poids qui ne ta rde guère à se produi re en généra l . 
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Cette a u g m e n t a t i o n du poids s 'observe pa r tou t d a n s le mois qui 
sui t le t r a i t ement , elle a t te in t a lors géné ra l emen t deux ou trois 
k i los , ehiffre moyen qui se r e t rouve d a n s p resque tou tes les 
obse rva t ions , m a i s elle dépasse f r équemmen t ce chiffre. En 
m ê m e t emps , le sommeil repara i t et dev ien t p lus r épa ra t eu r . 
Les combus t ions o rgan iques se t r o u v e n t ac t ivées , la resp i ra t ion 
gagne à la fois, en ampl i tude et en régula r i té . Comme consé
quence de ces modif icat ions, l 'état du mora l , si impor t an t chez 
ces m a l a d e s , s 'améliore et la b o n n e h u m e u r rena î t avec la con
fiance. 

Cette act ion bienfaisante de l 'hémoplase a été p lus part icul iè
r e m e n t observée chez les ph t i s iques et les r é su l t a t s s ta t i s t iques 
publ iés d a n s le t ravai l de MM. L U M I È R E sont t rès i n t é r e s san t s . 

SUR LA PLASMOTHÉRAPIE 

QUELQUES RÉFLEXIONS 

AU SUJET D'UNE COMMUNICATION DE M. LAUMONIER 

A PROPOS DE L'HÉMOPLASE 

(Bulletin de la Société Thérapeutique de Paris, Décembre 1905 
et Février 1906.) 

MM. L U M I È R E " ont fait conna î t re à la Société Thérapeu t ique les 
propr ié tés phys io log iques de l 'Hémoplase et ils ins i s ten t plus 
pa r t i cu l i è remen t su r les r é su l t a t s qui on t été obse rvés pa r le 
doc teur G É L I B E R T dans le t r a i t emen t de la tuberculose pulmo
na i re pa r les injections d 'hémoplase . 

Les obse rva t ions on t été recueil l ies s u r 116 ma lades , dont 
110 tubercu leux auxque ls il a été donné en tout 1150 injections 
d 'hémoplase . Les résu l ta t s du t ra i t ement peuven t se r é s u m e r 
a ins i : Sur les 110 malades tubercu leux t ra i tés , 28 p e u v e n t être 
cons idérés c o m m e guér i s , 37 t rès amél iorés , dont u n g r a n d 
n o m b r e t end ve r s la guér ison , 23 ont été ne t t emen t amél iorés 
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sans que l 'on pu i s se compter su r le ma in t i en de ces r é su l t a t s , 
5 sont res tés s t a t ionna i r e s , n ' a y a n t bénéficié du t r a i t emen t que 
t empora i r emen t . 

A la sui te de la c o m m u n i c a t i o n de M M . L U M I È R E , M M . B A R D E T 

et C H E V A L I E R ont ins is té s u r l ' intérêt cons idérable que présente le 
t r a i t ement pa r l 'hémoplase et s u r les a v a n t a g e s qu'i l y au ra i t à 
su ivre cette mé thode . 

Dans une séance u l té r ieure , M. L A U M O N I E R , tou t en r e n d a n t 
just ice à la m é t h o d e i n a u g u r é e pa r M M . L U M I È R E , fait r e m a r q u e r 
que quelles que soient les m é t h o d e s employées p o u r comba t t r e 
la tuberculose pu lmona i r e , on obt ient tou jours à peu près la 
m ê m e s o m m e de gué r i son ou d 'amél iora t ions , et que l ' influence 
du t r a i t emen t serai t accessoire . Il fait m ê m e r e m a r q u e r que le 
chiffre donné pa r M . G É L I B E R T est de 6 7 °/0, t and i s que d a n s les 
s a n a t o r i u m s , on a r r ive à 7 1 %· Il se d e m a n d e en conséquence si 
c'est b ien à l ' hémoplase que l 'on doit a t t r ibue r les g u é r i s o n s 
ou les amél io ra t ions s igna lées p a r M M . L U M I È R E . 

M M . L U M I È R E ont réfuté les a r g u m e n t s de M . L A U M O N I E R d a n s 
u n e communica t ion dont voici le r é s u m é : 

Il ne suffit pas de dire avec les s ta t i s t ic iens : telle mé thode a 
donné tel pourcen tage de gué r i sons , d 'amél iora t ions ou d 'échecs . 
Il faut env i sage r aus s i et s u r t o u t les cas auxque ls ces données 
se r appor ten t et la façon don t la s ta t i s t ique a été établie. 

On sa i t que la tubercu lose , d a n s sa forme pu lmona i r e , n ' e s t 
pas u n e enti té morb ide à type u n i q u e . Le résu l t a t que l 'on 
obt ient chez ces ma lades a incon tes t ab lement une signification 
t rès différente selon qu'i l concerne u n ph t i s ique de la p remiè re , 
de la seconde ou de la dernière pér iode . Or, si l 'on n ' a p a s de 
chiffres précis et détai l lés s u r la catégorie des ma lades t ra i tés p a r 
cer ta ines mé thodes que cite M . L A U M O N I E R , il n 'y a pas de doute 
s u r ce genre de clientèle habi tue l le des s a n a t o r i u m s . Il est de 
règle en effet de ne recevoir d a n s ces é t ab l i s sements que des 
tubercu leux é m i n e m m e n t cu rab les , po r t eu r s de lés ions t rès peu 
avancées . 

Les chiffres appor tés p a r M . le D r
 G É L I B E R T se r appor t en t au 

contra i re à u n lot de m a l a d e s à tou tes les pér iodes d 'évolut ion, 
pr i s a u n a s a r d d 'une clientèle payan t e et d 'une consu l ta t ion 
g ra tu i t e . Ils c o m p r e n n e n t m ê m e u n e major i té de cas défavo
rab les , c'est-à-dire de tube rcu loses g r a v e s ou avancées . 
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C'est a ins i que su r 118 tubercu leux t ra i t és , 37 é ta ient à la 
période d' infil tration, 40 à la t ro is ième pér iode avec cave rnes 
p lus ou m o i n s é tendues , 3 étaient a t te in ts de g ranu l i e , 2 de péri
toni te , 2 é ta ient en m ê m e t e m p s d iabét iques . En sor te que su r le 
n o m b r e total de 118 ma lades , 34 seu lemen t eus sen t été a d m i s 
d a n s u n s a n a t o r i u m , et 84 eussen t été refusés d a n s ces établ is
s e m e n t s , c o m m e por t eu r s de lés ions t rop avancées ou t rop 
g r a v e s . 

Et cependan t la s ta t i s t ique globale des gué r i sons et amél iora
t ions ob tenues avec le t r a i t emen t hémoplas t ique a r r ive à des 
chiffres s ens ib l emen t égaux à ceux des s a n a t o r i u m s ! 

L ' identi té de ces chiffres est donc en t i è rement fictive; ces 
t e rmes de 69 °/° pour l 'hémoplase et de 71 % pour les sana to
r i u m s ne son t en a u c u n e façon comparab les entre eux, parce 
qu ' i ls se r appo r t en t à des cas a b s o l u m e n t différents, q u a n t à la 
g rav i té d u p ronos t i c et à la difficulté va incue . C'est là le point 
essent ie l su r lequel il impor te d 'a t t i rer l ' a t tent ion. 

MM. L U M I È R E i n s i s t en t d 'a i l leurs su r u n point impor tan t , c'est 
que l 'hémoplase n 'es t p a s u n spécifique de la ph t i s ie p u l m o n a i r e ; 
elle est a v a n t tout u n agen t de recons t i tu t ion r e m a r q u a b l e , 
s ' app l iquan t à tous les cas de déchéance o rgan ique , quelle qu ' en 
soi t la cause généra t r ice (cancers , ch loroses , a n é m i e s , hémor -
r h a g i e s , conva lescences , e tc . ) . 

C'est grâce à cette double act ion an t i tox ique et toni -nutr i t ivo 
qu'elle donne , d a n s les cas de tuberculose p u l m o n a i r e , les résul 
t a t s les p lus encou ragean t s . Et ceci v ien t b ien u n peu , en défini
t ive, à l 'appui de la thèse générale de M. L A U M O N I E R . C'est en 
lu i -même, en effet, que le ma lade t rouve la ma jeu re par t ie des 
é l éments nécessa i r e s à son re lèvement et à son sa lut , m a i s il 
est s o u v e n t i m p u i s s a n t à me t t r e s p o n t a n é m e n t en jeu ces forces, 
qui se t r o u v e n t l a t en t e s d a n s son o rgan i sme . Il a besoin, d 'un 
é lément é t r ange r qui les susci te , les réve i l le , les o rgan ise , 
vo i re m ê m e qui fasse l 'appoint nécessa i re , si quelque é lément 
v i en t à m a n q u e r . Mieux q u ' a u c u n au t re méd icamen t , l 'hé
moplase semble pouvo i r r empl i r ce rôle d a n s u n g r a n d n o m b r e 
de cas . 
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SUR LE PHÉNOMÈNE DE LTNSOLUBLLISATION 

DE L A GÉLATINE DANS LE DÉVELOPPEMENT 

ET EN PARTICULIER DANS L'EMPLOI 

DES RÉVÉLATEURS A L'ACIDE PYROGALLIQUE 

E n c o l l a b o r a t i o n a v e c M . A . S E Y E - W E T Z . 

(Bulletin de la Société Française de Photographie, 1906.) 

Les révé la teurs à l 'acide pyrogal l ique jou i s sen t seuls jusqu ' ic i , 
p a rmi les déve loppa teurs , de la propr ié té d ' insolubi l iser la 
gélatine des pho to types p e n d a n t le déve loppement . Cette insolu-
bi l isat ion est, c o m m e on le sait , à pe ine m a r q u é e dans les 
par t ies t r a n s p a r e n t e s du cliché, rhais elle est complète d a n s les 
por t ions r en fe rman t une q u a n t i t é suffisante d ' a rgen t rédui t . 

Dans la p ré sen te é tude, les a u t e u r s ont examiné , d 'une pa r t 
si ce p h é n o m è n e d ' inso luhi l i sa t ion est dû aux réac t ions qui se 
p rodu i sen t d a n s le déve loppement , au bien s'il peu t se m a n i 
fester en l 'absence de sel d ' a rgent réduct ib le pa r le révé la teur . 
Ils ont, d 'autre par t , cherché à é lucider le rôle de l 'acide pyro 
gall ique d a n s la p roduc t ion du p h é n o m è n e et dé te rminé si les 
condi t ions rempl ies p a r l e s déve loppa teurs à l 'acide pyrogal l ique 
dans cette inso lubi l i sa t ion , ne p e u v e n t p a s être réa l isées avec 
d 'au t res r évé l a t eu r s . 

P o u r r é soud re cette ques t ion , MM. L U M I È R E et S E Y E W E T Z ont 
étudié m é t h o d i q u e m e n t l 'action insolubi l i sa t r ice de l 'acide 
pyrogal l ique en solut ion a q u e u s e , en opé ran t soit dans des 
flacons à demi-pleins , et en présence de l 'air, ou d a n s des 
flacons fermés , à l 'abri de l 'air, et ils sont a r r ivés à la conclus ion 
que l 'oxygène de l 'air i n t e rvena i t dans la p roduc t ion de l ' insens i 
bi l isat ion. Ils on t ensui te r eche rché si l 'on pou r r a i t ob ten i r le 
m ê m e résu l t a t avec d 'au t res r évé la t eu r s que l 'acide pyrogal l ique , 
en favor i san t leur oxyda t ion à l 'air. Les expér iences fourn i s sen t 
en généra l des r é su l t a t s négat i fs parce que ces r évé l a t eu r s 
n ' a b s o r b e n t o r d i n a i r e m e n t que t rès l en t emen t l 'oxygène de l 'air 
en présence du sulfite de soude . 
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D'après CBS expér iences , on peut expl iquer faci lement le méca 
n i s m e de l ' insolubi l i sa t ion de la gélat ine a u cours du dévelop
p e m e n t à l 'acide pyroga l l ique et la ra isorwpour laquel le l ' insolu
bi l isa t ion est p lus complète dans les pa r t i e s où l ' a rgent a été 
r édu i t pa r le r évé la teur . E n effet,* on peu t suppose r que l 'acide 
pyrogal l ique s 'oxyde sous l'ciction du b r o m e du b r o m u r e 
d ' a rgen t et que ce p rodu i t d 'oxydat ion, qui subs i s t e en p résence 
d u sulfite de soude , insolubi l i se la géla t ine c o m m e le ferait la 
qu inone que les a u t e u r s ont expér imentée à l 'état l ibre . 

Quant a u x a u t r e s r évé l a t eu r s , s'ils n ' a m è n e n t pas l ' insolubi
l isat ion de la gélat ine d a n s les condi t ions habi tue l les de leur 
u t i l i sa t ion, c 'est v r a i s e m b l a b l e m e n t parce que leurs p rodu i t s 
d 'oxydat ion qui p r e n n e n t n a i s s a n c e au cours du déve loppement , 
son t r édu i t s faci lement pa r le sulfite de soude con t enu d a n s le 
r évé l a t eu r . 
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