
Les cylindres E l et E 2 sont des vases d 'expan
:sion supplementaires servant it regler l'admission et 
la detente du gaz de contrepression. E l communique 
en permanence avec la chambre C 1 d 'une part et Ie 
. separateur 5 2 d'autre part. Le contenu de El peut 
etre detendu dans E 2 par Ie robinet R 2 qui est une 
replique exacte de R1. De son cote E 2 peut etre 
evacue par Ie robinet 4. 

L'ensemble du montage reserve au gaz, est 
,d'abord vide it travers les robinets 3, 4, 5 et 6, les 
robinets R1 et R2 etant ouverts. Ensuite se fait Ie 
remplissage it travers les robinets 1 et 2 ; Ie gaz 
it etudier penetre dans Ie premier recipient de 
Burnett et dans Ie separateur 5 1, tan dis que Ie gaz 
de contre-pression se repand dans Ie tres faible 
·espace qui lui est reserve a l'interieur de C1, dans 
E1 et dans 5 2' Les separateurs 51 et 5 2 sont des 
vases communiquants; les contacts electriques qui 
y ont ete menages permettent de surveiller les deux 
niveaux du mercure et d'ajuster en consequence la 
<:ontre~pression sur la' pression. La raison d'etre du 
cylindre E1 est precisement de faciliter les manreu
vres ell' offrant au gaz de contre-pression un volu
me sensiblement egal au volume du gaz de pression. 

Une detente de Burnett s'effectue en ouvrant 
simultanement les robinets R1 et R 2 et en surveil
lant la denivellation du mercure dans 51 et 5'2 ' 

La mesure de la pression s'effectue par l'inter
media ire du separateur Sa dont la partie supe
rieure contient de l'huile en communication' avec la 
balance manometrique. A cet effet Ie mercure est 
.amene au meme niveau dans 5 2 et 5 a en actionnant 
l'injecteur it vis 12 qui chasse l'huile dans Ie cylin
dre P (pompe it mercure) et en expulse du mercure 
vers les separateurs. L'alimentation de la balance 
en huile se fait par l'injecteur 11, Au moment d'une 
.lllesure, J'espace nuisible occupe par Ie gaz etudie 
doit etre aussi faible que possible. C'est pourquoi, 
d'une part, C 1 et Sl sont unis par un tube capillaire 
de 0,1 mm de diametre interieur ; d 'autre part, 
l'espace mort au haut du separateur 51 est ramene 
.au minimum par un afflux de mercure. On notera 
que si Ie tube qui unit E l it 5 2 est aussi capillaire, 
c'est simplement pour mettre Ie g-az de contre
-pression dans des conditions d'ecoulement sembla
bles a celles du gaz etudie. 

Du point de vue de la temperature, seules les 
chambres C1 et C2 sont immergees dans un bain 
de sels fondus . L'agitation du bain, son chauffage, 
sa regulation et sa thermometrie sont pareils it ceux 
.de la methode d'Amagat. 

Les dispositifs de compression de l'huile et du 
gaz sont egalement ceux de la methode precedente. 
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II. - LA DETERMINATION DE LA CHALEUR SPECI. 
PIQUE D'UN GAZ. 

a. - Description de la methode . 

Un echantillon de gaz comprime etant enferme 
dans un petit cylindre resistant servant de calori
metre, on essaye de determiner par difference la 
capacite calorifique de l'echantillon : une premiere 
determination porte sur la capacite calorifique de 
I' ensemble (contenant et contenu) et une deuxieme 
porte sur la capacite du contenant seul prealable
ment eva cue. 

La masse de l'echantillon est aussi obtenue par 
difference de pesees entre Ie calorimetre rempli 
et vide. 

La capacite calorifique de l'echantillon gazeux, 
rapportee a sa masse molaire, donne la chaleur 
specifique a volume constant du gaz. 

Un tel processus ne va pas sans difficultes, dont 
la principale est la grande capacite calorifique du 
calorimetre lui-meme ; ceci affecte defavorablement 
la precision des mesures, exige plus d'un raffine
ment d'ordre experimental et impose pour ainsi dire 
Ie deroulement des operations. 

La methode doit etre de preference adiabatique, 
de fal;on it minimiser les corrections. La realisation 
du processus veut en outre que l'energie thermique 
soit fournie au calorimetre par un enroulement 
chauffant en fil de platine, l'elevation de tempe
rature etant suivie au thermometre. Comme la tem
perature de l'environnement doit subir une crois
sance autant que possible identique, Ie thermome
tre du calorimHre et celui du bain (environnement) 
doivent necessairement faire partie d'un dispositif 
les asservissant I' un it r au tre. 

On pouvait hesiter sur Ie choix des thermo
metres. Les thermocouples ont pour eux leur simp li
cite, mais sont malheureusement peu sensibles. On 
obvie it cet inconvenient en utilisant des batteries 
de thermocouples , mais alors il faut les isoler de la 
masse pour ne pas les court-circuiter et donc rendre 
moins intime Ie contact thermique. 

L'avantage, dans Ie cas present, des thermome
tres it resistance de platine, c'est qu'un seul et 
meme enroulement peut servir de thermometre et 
d' element chauffant. 

b. - U ne premiere realisation. 

Le calorimetre comporte a sa partie supeneure 
une capsule annulaire con tenant un enroulement 
de pIa tine. Celui-ci sert au chauffage et a la ther
mometrie. Le calorimetre et la capsule, argentes et 
polis exterieurement, sont places dans une jaquette 
argentee et polie interieurement, ceci afin de redui
re les pertes par rayonnement. L'espace qui les 
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separe est evacue pour mmlmlser les pertes par 
conduction et convection. L' en'Semble est immerge 
dans un bain d'huile. 

L'appareillage auxiliaire comprend deux ther~ 
mometres places dans Ie bain, l'un pour la mesure, 
l'autre pour la regulation de la temperature . . Le 
thermometre regulateur Trest insere dans un pont 
de Wheatstone. Le thermometre mesurer T m et 
Ie thermometre du calorimetre T e sont connectes a. 
un bloc potentiometrique comprenimt des resistan~ 
ces tampons et une resistance standard (fig. 6 et 
photo 7). 

Les trois elements T m, T c, T r du bloc potentio~ 
metrique peuvent etre opposes a un poten.tiometre 
de mesure , ce qui permet de connaitre, par compa~ 
raison avec la force electromotrice aux bornes de la 
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Photo 7 

resistance standard, les' va leurs en ohm des thermo
metres T~ et T e. 

c. ~ Le schema du mode operatoire. 

Durant la phase A des operations (fig. 7), o'n 
contrale I'egalite des temperatures du bain et de la 
bombe, a. I' aide des thermometres T m et T e' T r est 

'insere dans Ie 'point de Weatstone et assure la 
regulation de la temperature du bain. 

Durant la phase B, les thermometres T m et T c 

sont inseres dans Ie pont de Weatstone (fig. 6) . 
II passe dans T e un courant d'environ 20 mA , 
provoquant I'echauffement du calorimetre. Le gal~ 
vanometre du pont agit, par l'intermediaire de: 
cellules photosensibles, sur Ie systeme regulateur 
du bain, de fa\;on a provoquer I'asservissement des: 
deux temperatures. 

On procede egalement a des mesures de tensiol'll 
aux bornes de T e , ainsi qu'aux bornes d'une resis
tance standard placee dans Ia branche en serie avec 
T e : on connait par la l' amperag-e et Ie voltage ' du 
courant qui traverse T e, d'ou aussi la puissance: 
dissipee par I'enroulement de pIa tine ; et comme on' 
a chronometre I'etendue de la phase B, on est c} 

meme de calculer I'energie electrique injectee dans 
Ie caIorimHre. 
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