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T R A I T É 

DE 

C H I M I E G É N É R A L E . 

La substance l iquide, inf lammable et volatile, qu i p r e n d naissance en 

même temps que l 'acide carbonique p e n d a n t la fermentat ion d u sucre, 

est connue depuis longtemps sous le n o m à'alcool. Ce nom a d 'abord été 

appliqué exclusivement à cette seule substance , mais les progrès récents 

de la chimie organique ayant fait connaî t re u n certain n o m b r e de s u b 

stances qui , par l eur composit ion et l eu r s propr ié tés générales, présentent 

la p lus g rande analogie avec l 'alcool, ce m o t est devenu génér ique, et on 

l 'emploie p o u r désigner u n certain n o m b r e d e corps qui ont en t re eux, et 

avec l'alcool p rop remen t dit, de n o m b r e u x rappor t s . 

Les pr incipaux alcools sont : 

1° L'alcool ordinaire, ou alcool vinique C 4H 60 2 . 
2° L'esprit de bois, ou alcool méthylique C 2H 40 2 . 
3" L'huile de pomme de terre, ou alcool amylique . . . . C l 0H' 2O 2. 
U° L'alcool propylique C 6 H 8 0 2 . 
5° L'alcool butylique C 8H I 0O 2. 
6" L'alcool caproïque C 1 2 H 1 4 0 2 . 
7 ° L'alcool caprylique G^HiS02. 
8° L'éthal, alcool éthalique ou cétylique C?2iV402. 

1 1 existe p robab lemen t d 'au t res corps qui seront rangés p lus t a rd dans 

la famille des alcools, lo rsque leur é tude a u r a été faite d ' une maniè re 

complète. Ainsi la glycérine para î t , dans que lques -unes de ses réactions, 

se comporter comme u n alcool, et pour ra i t , j u squ ' à u n certain point , 

C H I M I E O R G A N I Q U E . 

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

V . i 
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c « H 6 o 2 + o* 

Alcool. 

C 2I1 40 2 + O* : 

Esprit de bois. 

C I O H 1 2 0 2 + O 4 = 

Huile de pomme 
de terre. 

C 3 2 H 3 4 0 2 + 0« = 

Éthal. 

= 2H0 + C 4H 30 3,HO. 

Acide acétique. 

: 2H0 + C 2H0 3,HO. 

Acide formiqne. 

2H0 + C 1 0 H 9 O 3 , H O . 

Acide 
valérianique. 

2H0 + C 3 2 H 3 1 0 3 ,HO. 

Acide éthalique. 

Un alcool p e u t encore , pa r l 'act ion des corps o x y d a n t s , p e r d r e 2 équ i 

va len ts d 'hydrogène , et donne r naissance à u n aldéhyde (alcool d é s h y -

drogéné) : 

C<H602 + O 2 = 2H0 + CWO*. 

Alcool. Aldéhyde. 

L'a ldéhyde est un corps in te rmédia i re e n t r e l 'alcool et les acides don t 

nous venons d ' ind iquer le m o d e d e p roduc t ion . 

Les alcools soumis à l ' influence d e corps avides d 'eau , tels que l 'acide 

sul fur ique, le ch lo ru re de zinc, l 'acide p h o s p h o r i q u e a n h y d r e , ont u n e 

g r a n d e t e n d a n c e à p e r d r e 2 équivalents d ' eau et à se t ransformer en 

c a r b u r e s d ' hyd rogène : 

CH1602 — 2H0 + C<H*. 

Hydrogène bicarb. 
ou élhérène. 

C'H'O2 = 2H0 + C2H2. 

Méthylène. 

c i o H i 2 0

2
 = 2H0 + C">H10. 

Amylène. 

C 3 2 H 3 4 0 2 = 2H0 + C 3 2 H 3 2. 

Gétèjje. 

Les alcools , sous l 'influence des corps d é s h y d r a t a n t s , p e u v e n t encore 

se dédoub l e r en 1 équivalent d 'eau et en \ équiva len t d ' é the r . C'est ainsi 

ê t r e placée à côté des alcools précédents (Pelouze) . D 'après M. Avequin, 

u n e subs tance céreuse existant dans la canne à suc re et qu i a é té n o m m é e 

cêrosie, se compor te ra i t aussi c o m m e u n alcool . 

Un alcool se reconnaî t aux carac tères suivants : 

U n alcool soumis à l ' influence d ' u n corps o x y d a n t p e r d 2 équivalents 

d ' h y d r o g è n e qu i sont remplacés p a r 2 équiva len ts d 'oxygène e t p r o d u i t 

u n acide monobas ique . Exemples : 
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qu 'on obtient avec l 'alcool vinique, l ' é t he r C 4 H 5 0 ; avec l 'alcool m é t h y -

l ique, l 'éther mé thy l ique C 2 H 3 0 , etc. 

Le chlore, en agissant sur u n alcool, t e n d d ' abord à le d é s h y d r o g é n e r 

et ensuite à le t ransformer en a ldéhyde : 

C 4 H 6 0 2 + Cl2 = 2HC1 + C 4 H 4 0 2 . 

Aldéhyde. 

Sous l'influence d ' un excès d e ch lore , il se forme des corps ch lo rés qu i 

dérivent de l ' a ldéhyde pa r subst i tut ion. 

De tous les réactifs q u e l 'on emploie p o u r caractériser les a lcools , il 

n 'en est pas qui d o n n e n t des p rodu i t s p l u s ne t s q u e les acides : n o u s 

choisirons comme exemple , l 'action des acides sur l 'alcool o r d i n a i r e ; 

ce que n o u s d i rons p o u r ce corps s ' app l ique ra aux au t r e s alcools. 

1° Lorsque l 'alcool C 4 H 6 0 2 est soumis à l 'act ion d ' u n acide a y a n t u n e 

grande affinité pour l 'eau, comme l 'acide su l fur ique , suivant la p r o p o r t i o n 

d'acide employé, il peu t se former d e l ' h y d r o g è n e b ica rboné C 4 H 4 , ou 

bien de l 'éther C 4 H 5 0 . 

2° Les hydrac ides , en réagissant su r l ' a lcool , p rodu i sen t des éthers q u i 

correspondent à l ' é ther vinique et dans l e sque l s l ' équivalent d ' o x y g è n e se 

trouve remplacé p a r 1 équivalent de m é t a l l o ï d e ; on obt ient ainsi : 

C4H5C1. 
C4H5Br. 
C4H.5[. 
C4H5S. 

3 ° L'alcool distillé avec des oxacides , o u des acides o rgan iques , d o n n e 

naissance à des éthers composés qui sont fo rmés d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e 

par la combinaison de l 'é ther C 4 H 5 0 avec l 'acide employé : ainsi l ' a c ide 

azotique donne avec l 'alcool, l 'é ther azot ique C 4 H 5 0 , AzO 5 ; l 'acide o x a l i q u e 

et l'alcool produisent l 'é ther oxalique G 4 H 5 0 , C 2 0 3 . On p e u t c o m p a r e r 

cette classe d 'é thers composés à des sels d a n s lesquels l 'é ther j o u e l e rô l e 

de base. 

k" Les acides énergiques se combinen t e n c o r e avec l 'alcool en p r o d u i s a n t 

des acides viniques, que l 'on doit cons idére r c o m m e des é thers ac ides , et 

qui sont formés pa r la combinaison de 1 équiva len t d ' é ther C 4 H 5 0 avec 

2 équivalents de l 'acide employé . L'alcool e t l 'acide sul fur ique p r o d u i s e n t 

l'acide sulf'ovinique qui a p o u r formule C 4 H 5 0 , ( S 0 3 ) 2 , H O . 

G É N É R A L I T É S S U R L E S É T H E R S . 

En traitant de l 'action des acides s u r l 'a lcool, nous venons d e faire 

connaître le mode de prépara t ion des é the r s ; on a v u qu' i l consiste à faire 

réagir sur l'alcool l 'acide que l 'on veut éthérif ier . 
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h ALCOOLS. 

Lorsqu 'un acide n ' a pas d'affinités assez prononcées p o u r dé te rminer 

seul la décomposit ion d e l 'alcool, il faut avoir r ecour s à l 'éthérification 

indirecte. On fait a lors in terveni r u n acide puissant qu i déshydra te l ' a lcool 

et facilite l 'éthérification. L'acide que l 'on ajoute est o rd ina i rement l 'acide 

sulfurique qui peu t ê t re employé p o u r dé te rmine r la formation des é thcrs 

neut res et des é thers acides : 

C<I1602 + S03,HO 4 - C203,HO = C*H 50,C 20 3 + S03,3HO. 

Éllier oxalique. 

Pour dé te rmine r l 'éthérification p a r voie indirecte , on fait également 

intervenir l 'acide ch lo rhydr ique , qui commence d ' abord pa r former de 

l 'éther ch lo rhyd r ique , C 4 H S C1, et celui-ci , en présence de l 'acide o r g a 

nique, p rodui t ensuite l 'é ther composé ; les deux phases de cette réaction 

sont représentées pa r les deux formules suivantes , qui ind iquent le m o d e 

de product ion d e l ' é ther benzoïque p a r u n mé lange d'alcool, d 'acide ben 

zoïque et d 'acide ch lo rhydr ique . 

+ HCl = CJrl5Cl 4 - HO. 

CWCl 4 - C«H503,HO = C<H5O,C"H503 4 - HCl. 

Aride benzoïque. Ether benzoïque. 

Les é thers s imples peuven t ê t re ob tenus pa r doub le décomposi t ion. 

Ainsi, en faisant réagir de l 'é ther ch lo rhydr ique sur d u sulfure de po tas 

sium, on p rodu i t de l 'éther sul fhydr ique. 

CWCl 4 - KS = KCI + C4BSS. 
( M . llEGNAULT.) 

En r emplaçan t 1 équivalent d 'é ther p a r 1 équivalent d 'eau dans 2 équ i 

valents d ' u n é ther composé n e u t r e , on peu t passer de l 'é ther n e u t r e 

à l 'éther acide (acide v in ique) . 

2(C<H50,C203) -f 2110 = C*H«0,(C203)2,I10 4 - CWO 2 . 

Etber oxalique. Acide oxalovinique. 

( il. MjTSCHERLICH.) 

On connaî t encore d ' au t re s procédés de prépara t ion des é thers : 

L'acide sulfovinique a été ob tenu en t ra i tan t l 'é lher C 4 H s O pa r l 'acide 

sulfurique ord ina i re : 

C4I150 + 2(S0 3,H0) — CH 5 0,(50 3 P ,HO + HO. 

Acide sulfovinique. 

( M . L l E B I C . ) 

L'éther camphor ique C 4 H" '0 ,C t 4 H 7 0 1 ' a été p rodu i t en soumet tan t à la 
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distillation l 'acide camphovin ique C 4 H 5 O,(C 1 0 H 7 O 3 ) 2 ,HO ; il se sépare alors 

1 équivalent d 'acide camplior ique a n h y d r e C , 0 H 7 O 3 (M. Malaguti) . 

Le véritable é ther sulfurique n e u t r e C 4 H 5 0 , S 0 3 a été p r épa ré en faisant 

agir de l 'éther C 4 H 5 0 su r d e l 'acide sulfur ique a n h y d r e . 

Ces derniers procédés var ient , comme on le voit, avec chaque é ther , 

et ne peuvent ê t re considérés comme des procédés généraux de p r é p a 

ration. 

Le perch lorure de phosphore peut éthérifier les alcools ; il se p r o d u i t 

dans ce cas u n é ther ch lo rhydr ique cor respondant à l 'alcool q u e l 'on a 

employé. Ainsi l 'action d u p e r c h l o r u r e de phosphore su r l 'alcool C 4 H 6 0 2 

donne l 'éther ch lo rhydr ique C 4 H 5 C1. 

Si l'on met les acides volatils de la forme C m H " 0 4 , C m H n 0 6 en contact 

avec le pe rch lo ru re de phosphore , il se p rodu i t des corps de la forme 

C m H n - I C10 2 ,C m H n - 'C10 4 , qui , mis en contact avec u n alcool, le t rans for 

ment en éthers composés. 

Ainsi l 'acide benzoïque d o n n e d u ch lo ru re de benzoïle qui , mi s eu 

contact avec l 'alcool, p rodu i t l 'é ther benzoïque : 

C'4I]503,HO + PhCls = Ph0 2Cl 3 - f H Cl + C14H5C102. 
C l 4H5C102 + C4H602 = C 4H50,C | 4H 50 3 + MCI. 

Certains é thers ont p u ê t re obtenus pa r l 'action de l 'acide p h o s p h o -

rique anhydre sur les sels a m m o n i a c a u x : ainsi, l 'é ther cyanhydr ique de 

l'alcool et celui de l 'esprit de bois se forment p a r la distillation d u m é t a -

cétate et de l 'acétate d ' ammon iaque avec l 'acide phosphor ique . 

Quelques é thers composés peuvent ê t re p réparés en chauffant un m é 

lange de sulfovinate alcalin avec des sels don t fait par t ie l 'acide qui doi t 

être uni à l 'é ther . C'est ainsi qu 'on p répa re l 'é ther cyanhydr ique pa r 

l'action.des sulfovinates dépotasse , de ba ry t e ou de chaux su r le c y a n u r e 

de potassium (Pelouze) : 

BaO,C 4ll 50,(S0 3) 2 + KCy = BaO,S03 -f KO.SO3 + CW.Cy. 

Éther cyanhydrique. 

Plusieurs é thers composés on t été p rodu i t s en chauffant vers 400°, d a n s 

des tubes scellés à la l ampe , des mélanges d 'é ther C 4 H 5 0 et de divers 

acides, tels q u e l 'acide benzoïque, l 'acide bu ty r ique , l 'acide pa lmi t ique 

(M. Berthelot). 

Les éthers acides sont p o u r la p l u p a r t solubles dans l 'eau ; les é thers 

neutres sont, eu généra l , peu solubles dans ce l iquide , mais ils se d i s 

solvent dans l 'alcool et l 'é ther ord ina i re . P re sque tous les é thers neu t r e s 

sont volatils ; l eur point d 'ébull i t ion var ie suivant la n a t u r e d e l 'acide 

dont ils dérivent. 

Le point d 'ébull i t ion d 'un é ther neu t re , provenant de l'alcool ordinai re , 
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6 ALCOOLS. 

est t rès souvent d e 45° moins élevé q u e celui d e l 'acide don t il dérive, et 

il est moins élevé d e 63° p o u r les é thers neu t r e s cor respondants qui 

p roviennent d e l 'alcool mé thy l ique (esprit d e bois) . 

Nous ci terons que lques exemples à l ' appui de cette proposit ion : 

L'acide acétique bout à 4 - 120° + 120° 
L'éther acétique bout à -4- 11? 
L'acétate de méthylène bout à . . 4 ~ 5 8 ° 

Différence 46° 62° 

L'acide formique bout à 4 - 100° 4 - 100" 
L'éther formique bout À 4 - 56° 
Le formiate de méthylène bout à. 4 - 37° 

Différence 44° 63° 

1 1 existe aussi u n e relat ion e n t r e le point d 'ébul l i t ion des é thers p r o 

venan t d ' u n m ê m e acide, mais d ' un alcool différent. E n t r e le point d 'ébul

lition des é thers de l 'alcool ord ina i re et celui des é thers d e l 'esprit d e 

bois , la différence est à peu près de 18°. E n effet : 

L'éther acétique de l'alcool bout à 4- 74° 
L'éther acétique de l'esprit de bois bout à. 4 - 58" 

Différence 16° 

L'éther succinique de l'alcool bout à . . . . 4 " 215" 
L'éther succinique de l'esprit de bois bout à. 4 - 197°,5 

Différence 17",5 

L'éther formique de l'alcool bout à . . . . 56° 
L'éther formique de l'esprit de bois bout à. 37° 

Différence 19" 

On a s igna lé , en o u t r e , des re la t ions qui se ra t t achen t au vo lume 

a t o m i q u e . Lor squ 'on divise l 'équivalent d ' u n acide pa r sa dens i t é , on 

ob t ien t u n quot ient qu i est cons t amment d e 534 uni tés p lus petit q u e 

celui d o n n é p a r u n e parei l le opérat ion effectuée s u r l 'équivalent d ' un 

é the r n e u t r e p r o v e n a n t d u m ê m e acide et de l 'alcool o rd ina i re . La diffé

r e n c e des deux quot ien t s est de 300 uni tés p o u r les é thers cor respondan ts 

d e l 'espri t d e bois . On sait d 'a i l leurs q u e ces quot ien t s r eprésen ten t le 

v o l u m e a tomique des corps . ( M . H e r m a n n K o p p . ) 

Nous devons d i r e cependan t q u e ces règles n e sont pas absolues et 

p résen ten t des exceptions assez n o m b r e u s e s 

Les é thers acides qu i n e sont pas volati ls se décomposent tous pa r la 

cha l eu r . Les p r o d u i t s sont variés et dépenden t d e la t e m p é r a t u r e à 
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laquelle la décomposition s'effectue. X ' é the r oxal ique acide (acide o x a l o -

vinique) se décompose en acide oxal ique et en alcool à m e s u r e q u e 

l 'on concentre sa dissolution (Mitscherlich). L 'é ther c a m p h o r i q u e acide 

(acide camphovinique) se dédoub le par la cha leu r en é the r c a m p h o 

r ique neu t re et en acide camphor ique a n h y d r e (Malaguti). Mais, à côté 

de ces dédoublements si s i m p l e s , on r e n c o n t r e dans la décompos i 

tion ignée des au t res é thers acides, des p rodu i t s r é s u l t a n t d e l 'action 

exercée par l 'acide r e n d u l ibre sur l 'é ther n e u t r e . Aussi r e m a r q u e - t - o n , 

pa rmi ces p rodui t s , de l 'alcool, d e l 'é ther o rd ina i re , d e l ' hydrogène 

carboné, quelquefois d e l ' é ther acétique, d e l 'é ther formique, toujours 

du charbon, e tc . , e tc . 

En général , les é thers acides sont des corps peu stables qu i se décom

posent p resque tous lo r squ 'on fait boui l l i r l eu r dissolution aqueuse . Les 

éthers neu t res solubles n e résis tent pas à l 'act ion pro longée d e l 'eau, 

même à la t e m p é r a t u r e ord ina i re . On voit, en effet, les é thers c i t r ique , 

fo rmique , acé t ique , l 'oxalate et le sulfate d e m é t h y l è n e , e tc . , e t c . , 

se décomposer assez r ap idemen t en acide et en alcool sous l ' influence 

de l 'eau. 

L'action du potass ium sur les é thers d o n n e naissance, en généra l , à 

des décompositions assez compl iquées . Ainsi l 'é ther oxal ique se convert i t 

en éther carbonique sous l ' influence du potass ium ; mais il est impossible 

de représenter cette m é t a m o r p h o s e pa r u n e équat ion (M. Et t l ing) . 

L'action du chlore su r les é thers a été examinée dans ces de rn ie r s t emps 

par u n g rand n o m b r e de chimistes . M. Malaguti a en t repr i s u n des p r e 

miers des recherches suivies su r ce sujet ; p lus t a rd , M. Regnau l t examina 

d 'une manière complète l 'action d u chlore sur l ' hydrogène carboné , l 'éther 

et l 'éther ch lo rhydr ique . D 'aut res chimistes, p a r m i lesquels nous citerons 

MM. Lauren t , Cahours , Leblanc , Cloëz, complé tèren t l ' é tude des corps 

qui dérivent d e l 'action d u ch lore su r les é thers . 

Lorsqu'on met en contact des volumes égaux de chlore et d 'hydrogène 

bicarboné humides , ces deux gaz se combinen t et d o n n e n t naissance à 

u n e substance hui leuse connue depuis long temps sous le n o m de liqueur 

des Hollandais. On obt ient encore la l iqueur des Hollandais en faisant 

passer du gaz oléfiant d a n s d u ch lo ru re d ' an t imoine . 

La l iqueur des Ho l l anda i s , don t les propr ié tés seront décrites p lus 

loin avec dé t a i l , a p o u r formule C 4 H 4 Cl 2 . E l le est l i q u i d e , incolore, 

d 'une odeur é thérée. E l le est inf lammable et b r û l e avec u n e flamme 

verte. 

M. Regnaul t a soumis la l iqueur des Hollandais à u n e série de réactions 

qui jet tent le p lu s g r a n d j o u r su r sa const i tu t ion; il a r econnu que ce 

composé se compor te c o m m e u n e vér i table combinaison d'acide chlorhy

drique et d 'un corps ch loré représenté par C'H 3C1 : la formule de la l iqueur 

des Hollandais devient alors C 4H 3CI,HG1. En t ra i tant , en effet, la l iqueur 
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des Hollandais p a r la potasse, on obt ient d u ch lo ru re d e potass ium, d e 

l 'eau et u n corps chloré G 4 H 3 C1. 

Ce corps est gazeux; sa densi té est égale à 2 ,166, Sa formule représente 

h vo lumes , c o m m e celle d e l ' hydrogène b icarboné. On peu t donc le consi

dé re r c o m m e de l ' hydrogène b ica rboné d a n s lequel 1 équivalent d ' h y 

drogène est r emplacé p a r 1 équivalent d e chlore . On l 'a n o m m é gaz 

oléfiant monochloruré. 

Si l 'on t ra i te ce gaz p a r d u pe rch lo ru re d ' an t imoine , on p rodu i t u n 

nouveau composé qu i a p o u r formule C 4H 2C1 2 ,HC1, et qu i se t r ans forme , 

sous l ' influence de la potasse, en ch lo ru re d e potass ium et en gaz oléfiant 

hichloruré C*H 2C1 2, don t la formule cor respond à h vo lumes de vapeur 

c o m m e celle d u corps p récéden t . 

E n soumet t an t le gaz oléfiant b ich lo ru ré à l 'action d u ch lo re , on le 

convert i t en u n corps don t la composit ion cor respond à C 4HC1 3,HC1, et 

qu i , p a r l 'action de la potasse, se dédoub le en ch lo ru re de potass ium et 

en gaz oléfiant trichloruré C 4 HC1 3 . Ce dern ie r composé présen te la m ê m e 

condensat ion d e vapeur q u e les corps précédents . (M. Pierre . ) 

Enfin, en faisant passer u n excès de chlore sur le gaz oléfiant t r i ch lo ruré , 

on lui enlève tou t son hyd rogène et on le t ransforme en u n ch lo ru re d e 

carbone , fort peu s table , qui a p o u r formule C 4 C1 4 , et qui , en absorban t 

2 équivalents de ch lore , p rodu i t le sesquichlorure de carbone de F a 

r aday C 4 C1 6 , qu i est solide et cr is tal l isable. 

On peu t d o n c conclure des observat ions précédentes q u e l ' hydrogène 

b ica rboné p e r d successivement son hyd rogène , qu i est r emplacé pa r u n 

n o m b r e égal d 'équivalents do chlore , sans que la molécule ch imique 

soit a l t é rée ; les formules des nouveaux composés représen ten t en effet 

U vo lumes de vapeur , c o m m e celle de l ' hydrogène b icarboné don t ils 

dér ivent . (M. Regnaul t . ) 

L 'éther C 4 H 5 0 , soumis à l ' influence d u chlore , d o n n e naissance à u n 

composé chloré C 4 H 3 C1 2 0 qui a été n o m m é éther bichloré : 

C 4H 50 + Cl4 = 2HC1 + C4H3C120. 
(M. MALAGUTI.) 

Si l 'on fait in te rveni r d a n s l 'action d u chlore s u r J ' é t h e r la radia t ion 

solaire, l 'é ther p e r d tout son h y d r o g è n e et p rodu i t u n composé cristallin 

qu i est l 'é ther perch loré C 4 C1 5 0 :· * 

C 4H 50 + Cl1» = 5(HC1) + C4C150. 
(M. HEGNACLT.) 

Le chlore enlève successivement les 5 équivalents d 'hydrogène d e 

l 'é ther ch lo rhydr ique en p roduisan t u n e série d e composés chlorés 

d o n t le point d 'ébull i t ion s'élève à m e s u r e que la quant i té d e chlore 
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augmente dans leur molécule , et dont la densi té de vapeur représente 

U volumes. 

Les éthers n e u t r e s , soumis à l 'action d u chlore sec sous l ' influence de 

la lumière diffuse, ne p e r d e n t en général que deux molécules d 'hydrogène 

qui sont remplacées par deux molécules d e ch lore . 

L 'hydrogène expulsé paraî t proveni r de l 'é ther . E n effet, p r enons p o u r 

exemple l 'éther formique C 4 H 5 0 , C 2 H 0 3 ; cet é ther deviendra C 4 H 3 C1 2 0, 

C 2 H 0 3 , lorsqu' i l a u r a subi l 'action d u chlore sec sous l ' influence de la 

lumière diffuse. Mais si, p a r u n agent oxydan t et déch lo ru ran t , on lui 

enlève son chlore et l 'on m e t à la place de l 'oxygène, on p r o d u i r a d e 

l 'acide acétique C ' H 3 0 3 . C'est ce qui ar r ive effectivement lo rsqu 'on t ra i te 

l 'éther formique ch lo ru ré pa r la potasse : 

C 4[l 3CI 20,C 2i]0 3 + hKO = KO,C2H03 + KO,C 4H 30 3 + 2KC1. 

11 parait donc incontestable q u e l 'acétate qu i se forme par l 'action d e 

l'alcali sur l 'éther formique chloré provient d e la déchlorura t ion et en 

même temps de l 'oxydation de l 'é ther . 

11 y a cependant des cas par t icul iers où le ch lore paraî t agir s imul tané

ment sur l 'hydrogène de l 'acide et de l 'alcool. Ce fait s 'observe lorsqu 'on 

soumet l 'éther œ n a n t h i q u e à l 'action d u chlore . 

Lorsqu 'on fait agir le- chlore sur les é thers , sous l ' influence de la 

lumière solaire et d ' une t e m p é r a t u r e convenablement élevée, tou t l ' h y 

drogène de l 'é ther n e u t r e est chassé sous la forme d 'acide c h l o r h y -

dr ique, et r e m p l a c é p a r u n e quan t i t é équivalente de chlore . De tous les 

éthers étudiés, l 'é ther succinique seul fait exception ; il conserve toujours 

1 équivalent d 'hydrogène . Les é thers ainsi modifiés p a r le chlore sont 

t rès instables ; l 'alcool, les dissolutions alcalines et l ' ammoniaque les 

décomposent . 

Soumis à l 'action de la cha leur , tous les oxy-é the r s perchlorés se d é 

composent et donnen t des p rodu i t s qui var ient suivant la n a t u r e de l 'é ther; 

mais p a r m i ces produi t s figure toujours l ' a ldéhyde perch loré C 4 C l i 0 2 . 

Pa r l 'action de l 'alcool et d e la potasse, les é thers chlorés d o n n e n t des 

produi ts var iés , p a r m i lesquels on r encon t r e cons tamment d e \'acide 

trichloracétique C 4 C1 3 H0 4 . ou les p rodu i t s de sa décomposit ion. 

L ' a m m o n i a q u e , en réagissant su r les é thers chlorés, produi t de la 

trichloracétamide C 4 Cl 3 H 2 Az0 2 , t an tô t seule, t an tô t accompagnée d 'aut res 

corps amidés . 

Pour bien faire c o m p r e n d r e ces différentes mé tamorphoses , nous r a p 

pellerons que l 'é ther perch loré C 4 C1 5 0, exposé à u n e t empéra tu re de 300°, 

se dédouble en sesquichlorure de carbone et en a ldéhyde chloré : 

2(C4C150) = C4CH02 + C4C1«. 
(M. MALAGUTI.) 
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L'a ldéhyde chloré, de son côté, se t ransforme en acide t r ichloracét ique 

sous l ' influence des corps oxydants , et en fr ichloracétamide par l 'action 

d e l ' ammoniaque : 

C'CMO2 + 2KO = K0,C 4C1 30 3 + KC1. 

Aldéhyde chloré. Potasse. Trichloracétate Chlorure 
de potasse. de potassium. 

C4C1402 + AzH3 = C 4Cl 3H 2Az0 2 + HC1. 

Aldéhyde chloré. Ammon. Trichloracétamide. 

On peu t a d m e t t r e également que l ' é ther pe rch lo ré C 4 C1 5 0 se t ransforme 

en acide t r ichloracét ique sous l ' influence des corps oxydants : 

C<C150 + 3KO = K0,C 4C1 30 3 + KC1. 

Cette t ransformat ion n e se réal ise pas p o u r l ' é ther perch loré isolé ; 

mais on conçoit que cet te subs t ance , engagée d a n s u n système t rès 

ins table , acquier t e l l e - m ê m e assez d ' instabil i té p o u r ê t re décomposée 

p a r la potasse . 

Ainsi, en adme t t an t d a n s tous les é thers chlorés la présence d u corps 

C 4 C1 5 0, on conçoit que , p a r la cha leur , ces é thers d o n n e n t toujours d e 

l ' a ldéhyde c h l o r é , pa r l ' a m m o n i a q u e de la t r ich loracé tamide et p a r les 

agents oxydan t s d e l 'acide t r ichloracét ique . 

Les au t r e s p rodu i t s secondaires qu i p r e n n e n t naissance var ien t avec la 

n a t u r e d e l 'acide engagé en combinaison avec l ' é ther . 

Les général i tés q u e nous venons d 'exposer su r les é thers chlorés dérivés 

d e l 'alcool ord ina i re , en n o u s a p p u y a n t p r inc ipa lement su r les t r avaux d e 

M. Malaguti, sont applicables, sans a u c u n e exception, aux é thers chlorés 

p r o v e n a n t de l 'esprit de bois (M. Cahours) . 

Les dissolut ions alcalines a t t aquen t tous les é thers en les décomposant 

avec p lus ou moins de p r o m p t i t u d e : 

C 4 H 5 0,C 4 H 3 0 3 + KO 4- HO = KO,C 4H 30 3 + C 4 H 6 0 2 . 

Élher acétique. Acétate de potasse. Alcool. 

Les é the r s acides (acides viniques) se combinen t d ' abo rd avec les a l 

calis, et se décomposent ensui te lo r squ 'on expose la combinaison à 

l 'action d ' u n e t e m p é r a t u r e élevée : 

C<H50(S03)2,HO 4- 2K0 = 2(K0,S0 3) 4- G*n602. 

Acide sulfovinique. 

L ' a m m o n i a q u e en dissolut ion décompose p r e s q u e tous les oxy-é the r s 

neu t r e s ; l 'action se p rodu i t quelquefois immédia t emen t , c o m m e p o u r les 

é thers oxal ique , muc ique , et p lus souvent à la suite d ' un long contact . 

Le p rodu i t de cette action est o rd ina i r emen t u n e amide : 

C 4II50,C 4H 30 3 + Azi] 3 = C<H5Az02 4- C'Il^O2. 

Élher acélique. Acrtuiniilc. 
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GENERALITES SUR LES ÉTHERS. 11 

Certains é thers , traités p a r la potasse caus t ique , d o n n e n t naissance à 

des alcaloïdes volatils, qui présentent u n e g r a n d e analogie avec l ' a m m o 

niaque. Ainsi, en dist i l lant l 'é ther cyanique de l'alcool é thyl iquc su r d e 

la potasse, on obtient u n alcaloïde nouveau , Yéthyliaque C 4 H'Az : 

L'éther méthy leyan ique fournit, d a n s les m ê m e s condi t ions , la mêthy-

liaque C 2H r ,Az : 

C2H50,C2AzO + 2(KO,UO) = 2KO.C02) + C2H sAz. 

Et l 'on p rodui t l'amyliaque, alcaloïde dérivé d e l ' é ther amyloyanique , 

en distillant cet é ther su r de la potasse : 

11 est donc pe rmis de penser q u e tout alcool d o n n a n t u n é ther c y a 

nique, donnera aussi u n alcaloïde ana logue aux bases artificielles d o n t 

nous venons de pa r le r . 

On a considéré p e n d a n t longtemps , en F r a n c e , l 'é ther C i H 5 0 c o m m e 

un hyd ra t e d 'hydrogène bicarboné C 4 H 4 , I IO ; dans cette hypothèse , l ' a l 

cool devient u n b i - h y d r a t e d 'hydrogène b icarboné C 4 I I°0 2 = C 4 H 4 , 2HO. 

L 'hydrogène b icarboné C*H4 est comparé à u n e véri table base et p a r t i 

cul ièrement à l ' ammoniaque ; les é thers formés pa r les hydrac ides sont 

des chlorhydra tes , des b r o m h y d r a t e s , des iodhydra tes , etc . , d ' hydrogène 

carboné : 

Les éthers neu t res sont des sels hydra tés d 'hydrogène bicarboné : 

(M. WURTZ.) 

Éther cyanique 
de l'alcool méthyllque 

(esprit de bois). 

Mcthyliaque, 

C4H4,HC1. 
C4H4,HBr. 
C4H4,HI. 
C4H4,tIS. 

Killer oxalique. 
Éther acétique. 
Éther azotique, 

C 4H 4,HO,C 20 3. 
C 4II 4,I10,C 4ii 30 3. 
C 4II 4,UO,Az0 5. 
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Les é thers acides (acides viniques) deviennent des sels acides et hydra t é s 

d 'hydrogène b icarboné : 

Un sulfovinate devient u n sulfate doub le formé pa r u n e base m é t a l 

l ique et p a r l ' hydrogène b icarboné : 

Cette théorie , qui a r e n d u à la science des services signalés et qui a 

expliqué p e n d a n t longtemps , d ' u n e man iè re satisfaisante, tous les faits 

connus , est généra lement abandonnée au jourd 'hu i . M. Regnaul t a d é 

m o n t r é en effet q u e l 'é ther ch lo rhyd r iquc , qui , dans la théorie dont nous 

par lons , est u n ch lo rhydra te d ' hydrogène ca rboné C*H 4 ,HC1, soumis à 

l 'action d u chlore , se décompose d e la man iè re suivante : 

On arr ive donc à cette conséquence inadmissible , que , dans le composé 

C*C14,HC1, le chlore quit terai t l ' hydrogène p o u r se combiner de nouveau 

avec cet é lément et consti tuer de l 'acide ch lo rhydr iquc : il est évident 

que si dans le corps C 4C1 4,HC1 l 'hydrogène se t rouvai t à l 'état d 'acide 

ch lorhydr ique , il ne pour ra i t ê t re enlevé par le chlore p o u r p r o d u i r e de 

l 'acide ch lo rhydr ique . Cependant l 'expérience d é m o n t r e qu' i l se forme 

dans cette réaction de l 'acide ch lo rhydr ique , et que le composé C 4C1 4,HC1, 

se t ransforme en C 4C1 6 sous l ' influence d u chlore. Cette observation est 

u n e de celles qui on t le p lus cont r ibué à foire rejeter la théorie de l'hy

drogène carboné. 

E n Allemagne, on cons idère l 'é ther C 4H"'0 comme formé par la c o m 

binaison d e l 'oxygène avec u n radical hypothé t ique C'H 5 , auque l on a 

d o n n é le n o m d'éthyle. 

L'éther devient alors l 'oxyde d 'é thyle C 4 H 3 , 0 . 

L'alcool est l ' hydra te d 'oxyde d 'é thyle C ' IPO 2 = C ' H 5 , 0 , H O . 

Les éthers formés par les hydrac ides dev iennent des composés compa

rables aux ch lo rures , b r o m u r e s , sulfures méta l l iques , dans lesquels le 

chlore , le b r o m e , le soufre sont combinés à l 'é thyle. Dans la théorie d e 

l 'é thyle, ces composés sont représentés pa r les formules suivantes : 

Acide sulfovinique C 4H 4,(S0 3) 2,2HO. 

Sulfovinate de potasse, (C4H4,S03),(KO,S03),HO. 

C«lH,HCl + 2G1 
C4I13C1,HC1 + 2C1 
C'IlWjlCl + 2C1 
C4HC13,UC1 -f- 2C1 
C4C14,HC1 + 2CI 

C4II3C1,I1C1 + 11C1. 
C4H2C12,HC1 + H Cl. 
C4HC13,UC1 + I1C1. 
C4C14,HC1 4 - IIC1. 
C4C16 4 - HC1. 

C4I1S,C1. 
C4IIs,Br. 
C4I15,I-
C4IIS,S. 
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Un éther composé devient u n sel ord ina i re dans lequel la base est 

l 'oxyde d 'é thyle : 

Éther oxalique C4tl5,0,C203. 
Éther acétique C 4H.5,0,C 4H 30 3. 
Éther azotique C 4H 5,0,AzO s. 

On a isolé, en effet, u n ca rbure d ' hydrogène présen tan t la composition 

de l 'éthyle ; mais si ce corps était vér i tab lement le radical des é thers 

simples, on pour ra i t , en le soumet tan t à l 'action d u chlore , d u b rome , 

de l 'iode, d u soufre, obtenir d u ch lo ru re , d u b r o m u r e , de l ' iodure, d u 

sulfure d 'éthyle. Or, en agissant sur l 'é thyle, le chlore n e donne que 

des produi ts de subst i tut ion, ana logues à ceux qu' i l forme avec le gaz 

oléfiant. On reconnaî t en ou t re que les éthers composés ne présentent 

pas les réactions des véritables sels ; les acides qu ' i ls cont iennent ne sont 

pas accusés par leurs réact ions ordinai res : ainsi l'étirer oxalique ne p r é 

cipite pas par les sels de chaux . La potasse n e décompose ces éthers 

qu'avec len teur . 

De m ê m e , l 'é ther méthy l ique et l 'é ther amyl ique sont considérés 

comme des oxydes de rad icaux composés (le mé thy le et l 'amyle) qui ont 

pour formules : 

C2[l3. c<°ii". 
Méthyle. Amyle. 

Dans l 'é tude de l'alcool et des éthers , au lieu de che rche ra démont re r que 

l'alcool est u n b i - h y d r a t e d ' hyd rogène carboné ou u n hydra te d 'oxyde 

d'éthyle, nous le cons idérerons s implement comme formant u n e molécule 

ternaire C 4 H G 0 2 qui se dédouble avec u n e g r a n d e facilité en eau et en 

éther . Dans cette man iè re de voir , t ous les p rodu i t s que l 'on a obtenus 

avec l'alcool ou l 'é ther peuvent se dédu i re pa r d e simples substitutions de 

la molécule C 4 I I 3 0 , considérée c o m m e molécule pr imit ive. 

L'éther C 4FPO est basique re la t ivement a u x oxacides ; il s 'unit à eux et 

forme les é thers composés. Exemples : l 'é ther acétique C 4 H 5 0 , C 4 H 3 0 3 ; 

l 'éther oxalique C L P O ^ O 3 . L 'eau se compor te c o m m e u n oxacide, et 

l 'hydrate d 'é ther , ou alcool, a p o u r formule C 4 H 5 0 , H O . 

E n se combinant avec u n e p r o p o r t i o n d ' a c i d e doub le de celle qui existe 

dans les éthers composés, la molécule C4H"'0 forme les éthers acides ou 

acides viniques. Exemple : 

Acide sulfovinique C 4H 50,(S0 3) 2,HO. 

La formation des é thers à hydrac ides devient également simple. En 

faisant réagir l 'acide ch lo rhydr ique , p a r exemple , su r l 'é ther C4H=0 ou 

sur son hydra te , l 'alcool, l 'oxygène est enlevé à l 'état d 'eau pa r l 'hydro

gène de l 'hydracide et r emplacé par son équivalent de chlore. Exemple : 

C4M"'0 + HC1 = HO + C4H5C1. 
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\h ALCOOLS. 

L'oxygène ou le ch lore des molécules C 4 I I r , 0 et C4IF'C1 peuvent ê t re à 

l eu r t o u r remplacés pa r d u soufre, de l ' iode, d u b r o m e , d u c y a n o 

gène, etc . 

Sous l ' influence d ' u n e action oxydan te , l ' é ther C 4 H s O ou son hyd ra t e , 

l 'alcool, p e r d 1 équivalent d ' hydrogène qu i est r emplacé pa r 1 équ iva

len t d ' oxygène , et l 'on obt ient ainsi l ' a ldéhyde C 4 H 4 0 2 . Une oxydat ion 

p lu s pro longée change l 'é ther en acide acét ique C 4 H 3 0 3 , qu i s 'hydra te et 

devient G 4 H 3 0 3 , H O . 

Le ch lore , en agissant sur l 'é ther ch lo rhydr ique C 4 H 5 C1, chasse succes

s ivement 1, 2, 3 , !i et 5 équivalents d ' hyd rogène qu i sont remplacés pa r 

1, 2, 3 , U et 5 équivalents d e ch lore . 

On a ainsi : 

Éther chlorhydrique CH jCI. 
Éther monochloré C4H4C12. 
Éther bichloré C4H3C13. 
Éther trichloré C4H2C14. 
Éther quadrichloré C4IICl5. 
Éther perchloré C4C15C1, ou C4C16. 

Tous ces p rodu i t s sont représentés p a r U vo lumes de vapeur , c o m m e 

l 'é ther ch lo rhydr ique m ê m e don t ils dér ivent . 

P a r t a n t d u point d e v u e que n o u s venons d ' ind iquer , M. Regnau l t a 

proposé d e diviser les é thers en deux classes, les é thers s imples et les 

é thers composés . Los é thers s imples sont : l 'é ther o rd ina i re C 4 H : , 0 , et tous 

les é thers à hydrac ides , c ' e s t - à -d i r e les é thers qu i résul tent d u r e m p l a 

cement d e l 'équivalent d 'oxygène p a r 1 équivalent de soufre, de chlore , 

d e b r o m e , d ' iode ou de cyanogène . Les é thers composés résu l ten t de 

l 'un ion d ' u n oxacide avec l 'é ther ; les acides viniques, qui sont des éthers 

acides, r en t re ra ien t dans cette catégorie. 

Il est à r e m a r q u e r q u e l 'é ther C 4 H 5 0 , l 'é ther sul fhydr ique C ' IFS , et 

l ' é ther sé lénhydr ique C 4 H 5 Se , sont représentés p a r 2 vo lumes de vapeur , 

t and is q u e les é thers ch lo rhydr ique , b r o m h y d r i q u e , iodhydr ique et cyan-

h y d r i q u e , sont représentés par k vo lumes . Nous rappe l le rons d u reste 

q u e les équivalents d e l 'eau, d e l ' hydrogène sulfuré et sélénié sont repré

sentés p a r 2 vo lumes , tandis q u e les équivalents des au t re s hydrac ides 

co r responden t à k volumes. 

Les é thers composés ont été assimilés aux sels pa r que lques chimistes, 

mais l eu r s propr ié tés et l eur m o d e d e formation les r approchera ien t 

p lu tô t des amides , avec lesquelles ils p résen ten t rée l lement de nombreuses 

analogies. 

Les amides résu l ten t en effet de l 'action de l ' ammoniaque sur les acides ; 

il se fait d a n s ce cas u n e él imination d ' eau . Les é thers se produisent 
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également pa r l 'action d ' un acide su r l 'a lcool ; il s 'élimine a lors 2 é q u i 

valents d 'eau : 

C 20 3,HO 4 - Azll 3 = G 20 2Azll 2 + 2tIO. 

Oxamide. . 

CW.HO 4 - CWO 2 = C 4H5o,c 203 4 - 2110. 

Éther oxalique. 

Les amides régénèren t de l ' ammoniaque et u n acide, lo rsqu 'on les 

soumet à u n e influence h y d r a t a n t e ; les é thers se décomposent dans les 

mêmes circonstances en acide et en alcool. 

Les acides polybasiques d o n n e n t des acides amidés pa r l 'action de 

l ' ammoniaque ; les mêmes acides p rodu i sen t des é thers acides (acides 

viniques) dans leur action sur l 'alcool. 

Une amide acide peu t ê t re considérée c o m m e u n e combinaison d ' une 

amide avec u n acide ; et d e m ê m e u n é the r acide est u n e combinaison 

d 'un é ther neu t r e avec u n acide : 

C 20 2AzH 2 4 - C203,IIO = C<H<Az03,H0. 

Oxamide. Acide oxalique. Acide oxamique. 

C203,C<H50 4 - C2Os,HO = C*H 50,(C 20 3) 2,H0. 

Éther oxalique. Acide oxaloyinique. 

On voit donc qu' i l existe u n para l lé l i sme incontestable en t re les for

mules qui in te rp rè ten t les réact ions des é thers et celles des amides . Nous 

dirons également qu ' i l para i t exister u n g r a n d rappor t en t re les corps 

gras et les é thers . En effet, les corps g ras sont neut res et stables, comme 

les éthers. Ils se saponifient, c 'est-à-dire qu ' i ls se décomposent par l 'action 

des alcalis, en p roduisan t u n acide et u n corps t e rna i re qu i peut ê t re 

assimilé à un alcool (glycérine). 

Si l 'on compare la composit ion d ' un corps gras saponifiable avec la 

composition des p rodu i t s p r o v e n a n t de sa saponification, on t rouve que 

la différence consiste en u n certain n o m b r e d 'équivalents d'eau : ce r é 

sultat est le m ê m e q u e celui q u e n o u s avons constaté en par lan t de la 

décomposition des é thers pa r les alcalis. 

Les éthers neu t r e s se p rodu isen t souvent pa r l 'action directe d ' un acide 

sur l'alcool : on a formé également u n corps gras n e u t r e , la butyr ine , en 

faisant agir la g lycér ine su r l 'acide b u t y r i q u e (Pelouze). 

Ces product ions artificielles de corps gras neu t r e s on t été généra l i 

sées dans ces de rn ie r s t emps (M. Berthelot) . 

Les éthers , les amides et les corps gras paraissent donc former un 

groupe de corps q u i , dans toutes l eu r s réactions, présentent les p lus 

grandes analogies. 
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A L C O O L . C 4HG0 2 . 

C*. 300,00 52,67 
H 6 75,00 12,90 
O 2 , 200,00 34,43 

575,00 100,00 

P r o p r i é l é § . 

L'alcool est u n l iquide incolore, t rès fluide, d ' u n e saveur b rû l an t e et 

caus t ique ; il est vénéneux q u a n d il est concentré ; son injection dans 

les veines détermine imméd ia t emen t la m o r t : dans ce cas, il agit sans 

doute en coagulant l ' a lbumine d u sang. Sa densi té , dé te rminée par Gay-

Lussac, à la tempéra ture de 15", est égale à 0,794. L'alcool bou t à 78° ,41. 

Il ne peut être solidifié p a r le froid. La densité d e vapeur de l 'alcool, 

ob tenue pa r l 'expérience, est de 1,6133. L'alcool e s t so lub le dans l 'eau 

en toutes proport ions ; il est t rès inflammable ; sa flamme est j a u n â t r e 

et dépose quelquefois d u cha rbon ; l 'alcool faible b r û l e avec u n e flamme 

bleue . 

L'alcool se t ransforme en acide acétique en présence de l 'oxygène, sous 

l 'influence d u noir de pla t ine ou des ferments . E n négligeant les réactions 

in termédiai res , l'acétification de l'alcool peu t ê t re représentée par la for

m u l e suivante : 
C 4 H 6 0 2 + O* = C4H*0<_+ 2HO. 

Acide acétique. 

L'oxygène se dissout p lus facilement dans l 'alcool q u e dans l 'eau. 

Lorsqu 'on introdui t dans un flacon u n mélange d 'oxygène et de vapeur 

alcoolique et qu 'on y fait passer u n e étincelle électr ique, il se p rodui t 

aussitôt u n e explosion. 

Le chlore agit facilement su r l'alcool ; il commence d 'abord par lu i 

enlever 2 équivalents d 'hydrogène , et le change en a ldéhyde : 

C W + 2CI = 2HC1 + C<H<02. 

Aldéhyde. 

Sous l'influence d 'un excès d e chlore , l ' a ldéhyde donne naissance à u n 

produi t chloré connu sous le n o m de chloral : 

C*n*02 + Cl6 = 3HC1 + C4HC1302. 

Chloral. 

Le b rome agit sur l 'alcool c o m m e le chlore. Le potass ium décompose 

l 'alcool, dégage de l 'hydrogène et p rodui t u n corps qu i peut être cons i 

dé ré comme une combinaison de potasse et d 'é ther (Liebig) : 

CWO 2 + K = KO.CWO + 11. 
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Ce composé est désigné sous les n o m s d'alcool potassé, d'éthylate de 

potasse, etc. 

Lorsqu 'on fait passer d e la vapeur d'alcool su r d e l ' hydra te d e 

potasse chauffé au r o u g e s o m b r e , il se forme d e l 'acétate de potasse, et 

l'on constate en m ê m e t emps u n dégagement d 'hydrogène : 

C<H602 + KO,HO = KO,C*H303 + H*. 

Acétate de potasse. 

( MM. D u m a s ET S t a s . ) 

Les hydra tes de potasse et d e soude se dissolvent t rès facilement d a n s 

l'alcool, mais finissent à la longue p a r l 'a l térer en le t rans formant en u n e 

substance b r u n e résinoïde. L'alcool qu i t ient en dissolution de la potasse 

devient u n agent de r éduc t ion t rès p u i s s a n t : c'est ainsi q u e M. Liebig a 

obtenu le noi r de p la t ine en faisant agir su r le p ro toch lo ru re d e p la t ine 

un mélange d'alcool et d e potasse. 

Les acides qu i cèdent facilement l e u r oxygène, tels q u e les acides per» 

manganique , ch romique , azot ique , c h l o r i q u e , b romique , e tc . , oxyden t 

rap idement l 'alcool en dé t e rminan t souvent son inf lammation. 

Plusieurs sels solubles ou m ê m e insolubles dans l 'alcool peuvent com

mun ique r à sa f lamme des colorat ions t rès diverses et qu i servent à 

caractériser ces sels : c'est ainsi q u e la flamme de l 'alcool est colorée en 

pourp re p a r les sels de s t r o n t i a n e , en r o u g e pa r les sels d e chaux , en 

vert pa r les sels d e cuivre. 

L'alcool possède u n e cer ta ine affinité p o u r l 'eau ; on constate , d a n s le 

mélange de ces deux corps , u n e élévation t rès sensible de t e m p é r a t u r e . 

L'alcool absorbe d e l 'humidi té de l 'air et devient r ap idement a q u e u x : la 

p lupar t des corps organiques q u e l 'on p longe d a n s l 'alcool p e r d e n t u n e 

"partie de l eu r eau et peuven t alors se conserver sans al térat ion. 

L'alcool précipite d e l eu r s dissolutions aqueuses u n certain n o m b r e d e 

sels à l 'état a n h y d r e . Lorsqu 'on mé lange d e l 'alcool et de l 'eau, on observe 

une contraction de vo lume ; le m a x i m u m de contract ion se p résen te p o u r 

un mélange de 53,739 par t ies d 'alcool a n h y d r e et de A9,836 par t ies d ' e a u : 

ces 103,175 vo lumes de mé lange se réduisen t à 100, et la densité du l i 

quide, déterminée à 10°, est de 0 ,927. Dans cet état d 'hydra ta t ion , l 'alcool 

a pour formule C 4 H 6 0 2 , 6 H O . 

L'alcool, mêlé à de la ne ige , p rodu i t u n froid qu i peu t a l ler de 0° 

jusqu 'à — 37°. 

L'alcool est employé souvent comme dissolvant : il dissout ^J-j d e 

soufre et 5 - ^ · d e phosphore ; le b r o m e , l ' iode, les hydra t e s de potasse et 

de soude, les sulfures alcalins, se dissolvent facilement dans l 'alcool ; les 

chlorures, b r o m u r e s et iodures solubles dans l 'eau sont en général solubles 

dans l 'alcool. La p l u p a r t des sels dé l iquescents , excepté le carbonate d e 

v . 2 
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potasse, sont solubles dans l 'alcool. Lorsqu 'on ajoute d a n s u n mélange 

d 'eau et d 'alcool u n sel qu i est, c o m m e le ca rbona te de potasse, à la fois 

insoluble dans l 'alcool et t rès soluble d a n s l 'eau, on voit l 'alcool se s é 

p a r e r d u l iquide et former à sa surface c o m m e u n e couche hu i leuse . 

Un certain n o m b r e de sels, tels q u e les ch lo ru res de calc ium, de zinc, 

de manganèse , de fer et de magnés ium, les azotates d e magnésie et de 

chaux , e tc . , se séparen t d e l eu r s dissolut ions alcooliques en re tenan t d e 

l 'alcool, qui j oue d a n s ce cas le rô le d 'eau d e cristal l isat ion. (M. Graham.) 

L'alcool peu t s 'opposer à l 'action d e cer ta ins acides su r les bases ; cet te 

propr ié té cur ieuse a été observée p a r M. Chevreu l . Les acides alcoolisés 

n e réagissent en généra l sur les bases que lo r sque le nouveau sel qu i p e u t 

p r e n d r e naissance est soluble dans l 'a lcool . 

La présence de l 'alcool empêche éga lement les acides les p l u s é n e r g i 

ques de réagir su r la t e in tu re b l eue de tou rneso l . 

On d o n n e le n o m d'eau-de-vie à des mé langes d 'alcool et d ' eau qui 

cont iennent des par t ies à peu près égales d e ces d e u x l iquides ; l'esprit 

d u commerce est u n alcool qui contient mo ins d ' eau q u e l ' eau-de-vie . La 

richesse d ' u n espri t s 'apprécie p re sque tou jours d ' après la quant i té d 'alcool 

réel qu ' i l contient ; il n ' e n est pas d e m ê m e d ' u n e e a u - d e - v i e ; sa va leur 

n 'est pas toujours propor t ionne l le à la quan t i t é d'alcool qu 'e l l e r e n 

ferme , elle dépend souvent de son c ru et d e son ancienneté . On a essayé 

p e n d a n t u n cer ta in t emps les esprits d u c o m m e r c e en les j e t an t su r de 

la p o u d r e et en les enf lammant ensui te ; l o r sque la p o u d r e p rena i t feu, 

l 'esprit était j ugé de forte qual i té . Cette é p r e u v e n e compor ta i t a u c u n e 

exact i tude. 

P o u r soume t t r e u n espri t à la preuve de Hollande, on l ' i n t rodu i t d a n s 

u n flacon et on l 'agite v ivement ; s'il perle, il m a r q u e a lors 19° à l ' a r éo 

m è t r e de Cart ier . C'est à cet espri t qu ' on a r a p p o r t é tous ceux d u c o m 

merce . I l est devenu u n type commerc ia l , et cont ient environ la moitié 

de son vo lume d 'eau . 

On donne le n o m de trois-six à u n espr i t don t 3 vo lumes mélangés à 

3 vo lumes d 'eau doraient u n espri t p o u v a n t pe r l e r . 

E n F r a n c e , l ' a lcoomètre légal est celui d e Gay-Lussac : il expr ime 

immédia tement la quan t i t é d'alcool abso lu q u e cont ient u n e l iqueur . 

L'expérience doit ê t r e faite à 15° ; si la l i q u e u r n ' a pas cette t e m p é r a t u r e , 

on l 'y a m è n e facilement en la chauffant avec la ma in . Du res te , G a y -

Lussac a donné des tables de correct ion qu i pe rme t t en t , a u m o y e n de 

l 'a lcoomètre , d e dé t e rmine r la r ichesse d ' u n e l iqueur a lcool ique pr ise à 

différentes t e m p é r a t u r e s . 

Le pr incipe d e la graduat ion de cet i n s t r u m e n t est fort s imple. L 'a lcoo

mèt re , mis d a n s l 'alcool absolu , s 'enfonce j u s q u ' à u n point où l 'on m a r q u e 

1 0 0 ° ; placé dans l 'eau distillée p u r e , il s ' a r rê te à u n point qui est le zéro. 

Cette échelle est divisée ensui te on 1 0 0 pa r t i es à l 'a ide d e mélanges d 'eau 
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el d'alcool en propor t ions connues . 11 n e faut pas oublier q u e cet ins t ru

m e n t indique des relat ions d e vo lume et n o n de poids. 

On se sert encore d a n s le commerce de l ' a réomètre de Cartier, ou pèse-

l iqueur . Dans cet i n s t r u m e n t , l 'eau distillée m a r q u e 10° et l 'alcool 

anhydre m a r q u e 44°. 

L'alcool p résen te la composit ion centésimale suivante : 

Carbone 52,67 
Hydrogène 12,90 
Oxygène 34,43 

100,00 

En t ransformant cet te composit ion centésimale en équivalents , on r e 

connaît que la fo rmule la p lu s s imple d e l 'alcool serait C 2 B?0. On est 

convenu généra lement de doub le r cette fo rmule et de représen te r l ' équ i 

valent de l 'alcool par C*H 6 0 2 . Cette dern iè re formule satisfait mieux aux 

réactions chimiques ; elle p e r m e t d ' in te rpré te r p lu s s implement les 

transformations que l 'alcool ép rouve sous l ' influence des réactifs. Du 

reste, la formule C 4 H 6 0 2 cor respond à 4 vo lumes de vapeur : cette c o n 

densation est celle que l 'on observe le p lus généra lement . 

Gay-Lussac a d é m o n t r é le p remie r que l 'alcool peu t ê t r e considéré 

comme un h y d r a t e d 'hydrogène b icarboné , et qu ' en a joutant 1 vo lume 

de vapeur d 'eau à 1 vo lume d 'hydrogène b icarboné , on obtient 1 vo lume 

de vapeur d'alcool : 

1 volume de vapeur d'eau = 0,622 
1 volume d'hydrogène bicarboné . . . * . = 0,985 

Vapeur d'alcool = 1,607 

Préparation de l'alcool d t n s les laboratoires. 

L'alcool est le p rodu i t de la fermentat ion des sucres ou des l iquides 

sucrés : on le re t i re pa r la distil lation d u vin, d u c i d r e , d e la b ière et 

de toutes les l iqueurs qu i on t subi la fermentat ion alcoolique. L'alcool 

résul tant de la distillation des l iquides fermentes, sans addit ion d ' aucune 

matière desséchante, re t ient toujours u n e cer taine quan t i t é d ' eau qu'i l 

faut lui enlever . 

P o u r p r é p a r e r dans les laboratoires l 'alcool a n h y d r e ou absolu, on 

p rend l 'alcool à 85° ou 90° d u commerce , on l ' in t rodui t dans u n e c o r n u e 

de verre aux trois qua r t s rempl ie d e petits f ragments de chaux vive de la 

grosseur d ' u n e noisette. L'alcool doit recouvr i r en t iè rement la chaux . 

Après v ing t -qua t r e heu res de contact , on p lace la co rnue d a n s un b a i n -

marie , dont on fait boui l l i r l 'eau , et l 'on main t ien t l 'ébulli t ion jusqu 'À 

ce qu'il ne distille p lus d 'alcool . Ce l iquide distillé u n e seconde et u n e 
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troisième fois su r d e nouvel les quant i tés de chaux caust ique, peu t ê t r e 

considéré c o m m e abso lumen t a n h y d r e . P lus ieurs au t re s oxydes , divers 

sels, tels que le sulfate d e cu ivre a n h y d r e , le carbonate de soude, l ' a c é 

tate de potasse fondu, et su r tou t le carbonate d e potasse, peuvent ê t re 

aussi employés à la déshydra ta t ion de l 'alcool. Ce dern ie r sel, é tan t inso

luble dans l 'a lcool, pe rme t d 'obteni r ce l iquide a n h y d r e sans avoir recours 

à la dist i l lat ion. 

On a r e m a r q u é depuis longtemps q u e l 'alcool, conservé dans des vases 

po reux ou d a n s des vessies, s'y concent re à la longue . L 'eau, p a r u n 

effet d ' endosmose , passe p lus facilement à t ravers les m e m b r a n e s q u e 

l 'alcool ; mais ce dern ier l iquide ne peu t ê t re ainsi a m e n é au delà de 95° 

à 98° centés imaux. Il enlève d 'a i l leurs à la vessie u n e subs tance grasse qui 

lui donne u n e odeur et u n e saveur désagréables . 

Le ch lo rure de calc ium n e peu t ê t re employé à concent re r l 'alcool, 

pa rce qu ' i l forme avec ce l iquide u n e combinaison qu i se dé t ru i t q u a n d 

on la chauffe, en laissant échapper à la fois de la vapeur aqueuse et de la 

v a p e u r alcoolique. 

I l existe des apparei ls à distil lation cont inue dans lesquels l 'alcool subit 

successivement p lus ieurs rectifications qu i l ' amènen t à u n état d e d é s 

hydra ta t ion p resque complète . 

Enfin on peu t obtenir l 'alcool a n h y d r e en p laçant dans le vide u n 

vase con tenan t d e l 'alcool aqueux qu 'on en tou re de f ragments de chaux. 

Ce dern ie r procédé t r ouve sur tou t u n e application ut i le dans le cas où 

l 'on a p o u r b u t d 'obteni r à l 'état de p u r e t é des corps solubles d a n s 

l 'alcool a q u e u x e t insolubles dans ce l iquide a n h y d r e (M. Péligot). 

P o u r constater la présence de l 'eau dans l 'alcool, on peut : 

1 ° Mettre l 'alcool en contact avec d u sulfate de cuivre desséché : ce sel 

res te b l a n c lo r sque l 'alcool est a n h y d r e ; il redevient b leu q u a n d l 'alcool 

est h y d r a t é . · 

2° Agiter l 'alcool avec de la benz ine , qu i pe rd sa l impidi té au contact 

d e l 'alcool a q u e u x . 

L'acide sulfurique concent ré , qui dédoub le facilement l 'alcool en eau 

et en h y d r o g è n e b icarboné C 4 H 4 , c o m m e l ' indique l 'équation suivante : 

C 4 H 6 0 2 + 2S0 3 = 2(S03,HO) + C4H4 

Alcool. Hydrogène 
bicarboné. 

peut , d a n s cer taines cond i t i ons , opére r u n e combinaison du m ê m e gaz 

avec les é léments d e deux molécules d 'eau , et régénérer ainsi l 'alcool : 

Si, après avoir r emp l i u n ba l lon d e 32 li tres environ avec d u gaz o l é -

fiant p u r , on y in t rodui t 900 g r a m m e s d 'acide sulfurique p u r , quelques 

k i logrammes de m e r c u r e , et q u ' o n agite v iolemment le tout , l 'acide s u l 

furique absorbe l 'hydrogène b ica rboné en p r enan t u n e coloration et u n e 
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odeur analogues à celles d ' u n mélange d 'acide su l tù r ique et d 'alcool , et 

donne , lorsqu 'on le distille avec 6 fois son volume d 'eau, un l iquide q u i , 

rectifié à plus ieurs reprises et t ra i té pa r le carbonate d e potasse, fourni t 

52 g rammes d'alcool ident ique avec celui qui p rov ien t de la f e rmen ta 

tion du sucre. 

Ce mode de produc t ion de l 'alcool p résen te d e l ' in térêt , car il s ' ap 

plique également aux divers alcools. Ainsi le p ropy lène C 6 H 6 , d o n t 

nous par lerons p lus loin, peu t , sous l ' influence de l 'acide sulfur ique, 

régénérer l 'alcool p ropy l ique . (M. BERTHELOT.) 

Il est donc pe rmis d 'espérer q u e , dans u n aveni r p e u é lo igné , on 

pour ra r ep rodu i re artificiellement, p a r le procédé de M. Berthelot , les 

divers alcools connus en chimie o rgan ique . 

Usages. 

Les usages de l 'alcool sont ex t r êmemen t n o m b r e u x : on s'en sert dans 

les recherches de chimie organique p o u r d i ssoudre les résines, les a l ca 

loïdes , et purifier les acides gras . L ' indus t r ie en consomme de g randes 

quanti tés dans la confection des vernis , de la pâ te de caoutchouc dest inée 

à former des tubes , des fils, des lames unies et ouvrées , dans le lus t rage 

des bougies, la p répara t ion d u savon t r a n s p a r e n t et celle d u collodion ; 

mélangé avec certaines essences , il forme les eaux a romat iques dites de 

Cologne; on l 'emploie p o u r obtenir l 'éther, le gaz h y d r o g è n e b i c a r b o n é , 

l'acide acé t ique , p o u r conserver les pièces ana tomiques , etc. 

ACTION D E l ' A L C O O l SUR LES SELS. 

L'alcool forme avec plusieurs sels des combinaisons définies, géné ra l e 

ment cristallisables, et qu i on t peu des tab i l i t é . 

Lorsqu 'on fait d i ssoudre d u ch lo ru re de calcium d a n s de l 'alcool a n 

hydre , il se p rodu i t u n composé ayant p o u r formule C a C l , 2 ( C H 6 0 2 ) . 

11 existe u n e combinaison de m ê m e n a t u r e e n t r e l 'alcool et le ch lo ru re 

de s t ron t ium. 

Le ch lo rure de manganèse se combine avec l'alcool et d o n n e des c r i s 

taux qui renfe rment 52 p o u r 100 d'alcool. 

Quand on m e t d u pe rch lo ru re de fer en contact avec de l 'alcool, la 

masse s'échauffe beaucoup et d o n n e u n p rodu i t épais qu i , soumis à la 

distillation, dégage de l 'acide ch lo rhydr ique , de l 'é ther , d e l 'é ther ch lo r -

hydr ique , et laisse u n rés idu de pe roxyde de fer. 

Les ch lorures d ' a l u m i n i u m et d 'an t imoine s 'unissent à l 'alcool avec 

dégagement de c h a l e u r , et forment des composés cristallisables qu i , 

chauffés, donnent de l 'éther et d e l 'é ther ch lo rhydr ique . (M. K u h l m a n n . ) 

L'alcool forme avec le ch lo ru re de zinc une combinaison qu i se décoin-
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pose pa r l 'action de la cha leur et dégage des quant i tés considérables 

d ' é the r C 4 H 5 0 . Au moyen d u ch lo ru re de zinc on p e u t éthérifier l 'alcool 

avec au t an t de facilité que pa r l 'acide sulfur ique. E n faisant agir, à u n e 

t e m p é r a t u r e de 200° environ, le ch lo rure d e zinc su r l 'alcool, on p rodu i t 

d e u x ca rbures d 'hydrogène nouveaux . L 'un est r eprésen té pa r la for

m u l e C 8 H 7 , et b o u t à 100"; l ' au t r e a p o u r composit ion G 8 H 9 . Son point 

d 'ébul l i t ion est à 500°. La s o m m e de ces deux ca rbu re s d ' hydrogène 

représen te l ' hydrogène b icarboné (M. Masson). 

C8H7 + C°H9 = 4(G«H4). 

L'alcool mélangé avec d u ch lo rhydra t e d ' a m m o n i a q u e , et chauffé à 

2 6 0 ° d a n s u n t u b e fermé, s'éthérifie complè tement . Si l 'on élève la t e m 

p é r a t u r e j u squ ' à 400", l 'alcool subit u n e décomposit ion complexe. P a r m i 

les p rodu i t s de cette décomposit ion, on t rouve d u ch lo rhydra t e d 'é thy-

l iaque . 

Une réact ion de m ê m e n a t u r e s 'opère à 360° en t r e l 'alcool et l ' iodhy-

d r a t e d ' a m m o n i a q u e (M. Berthelot) . 

Le b i ch lo ru re d 'étain p rodu i t avec l 'alcool un composé cristallin qu i 

fond à 75°, et se décompose vers 140° en d o n n a n t d e l 'é ther et d e l ' é ther 

ch lo rhydr ique . 

Dans cer ta ines circonstances le b ich lo ru re d e m e r c u r e para i t former 

avec l 'alcool u n e combinaison par t icul ière . 

L'azotate de chaux d o n n e avec l 'alcool un composé cristall isable qui 

cont ient kl p o u r 100 d 'alcool . 

E n faisant d issoudre de l 'azotate de magnésie d a n s de l 'alcool, on 

obt ien t des cr is taux nacrés qu i re t i ennent 73 p o u r 100 d 'alcool . 

( M . Graham. ) 

L'azotate de pe roxyde de m e r c u r e réagit sur l 'alcool et d o n n e n a i s 

sance à u n composé cristallin ayan t p o u r formule C i H 5 0 , A z 0 5 , 3 H g O , A z 0 5 . 

(MM. Sobrero et Selmi.) 

Nous avons déjà vu que l 'azotate d 'a rgent et l 'azotate de m e r c u r e , 

chauffés en présence de l 'alcool et de l 'acide azotique, se changent en 

fulminates . 

Les fluorures de b o r e et de silicium sont absorbés par l 'alcool a n h y d r e 

avec dégagement d e cha leu r (Gay-Lussac et T h e n a r d ) . 

Lorsqu 'on distille la combinaison d'alcool et de fluorure d e bore , on 

obt ien t de l 'é ther (M. Desfosses). 

D'après M. K u h l m a n n , le p rodui t distillé est u n e combinaison de fluo

r u r e de bore et d 'é ther . 

La combinaison d'alcool et de fluorure de sil icium distille sans a l t é r a 

t ion vers 1 6 0 ° et ne d o n n e pas d ' é t h e r ; lo r squ 'on la t rai te p a r de la 

potasse , elle régénère de l 'alcool p u r . 
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ALDÉHYDE. C'H 40 2. 

C< 300,00 54,54 
H4 50,00 9,09 
O 2 200,00 36,37 

550,00 100,00 

Ce corps a été découver t pa r M. Dœbere iner ; mais c'est M. Liebig qu i 

a fait connaî t re sa composit ion et ses pr incipales propr ié tés . Le n o m d'al

déhyde signifie alcool déshydrogéné . E n effet, l ' a ldéhyde C 4 H 4 0 3 diffère 

de l'alcool C 4 H 6 0 2 p a r 2 équivalents d ' hyd rogène . 

Propriétés. 

L'a ldéhyde est l iquide, incolore , t rès l impide , d ' u n e odeur é thérée et 

suffocante ; il bou t à 21°. Sa densi té est égale à 0,790. Il est soluble en 

toutes propor t ions dans l ' e a u , l 'alcool et l 'é ther ; il est combust ib le et 

b rû l e avec u n e flamme pâle . Il dissout le phosphore , le soufre et l ' iode ; 

le chlore et le b r o m e le t ransforment en chloral et en bromal. L 'a ldéhyde 

se c h a n g e , a u contact des a l ca l i s , en u n e subs tance résineuse b r u n e 

( résine-aldéhyde ) . 

L'aldéhyde est r e m a r q u a b l e p a r son affinité p o u r l 'oxygène ; il r édu i t 

plusieurs sels méta l l iques . Lorsqu 'on le m e t en contact avec l 'azotate 

d 'argent , il dé te rmine p resque immédia tement la décomposition d u sel : 

L'action du b ich lo ru re de plat ine su r l 'alcool a été su r tou t é tudiée p a r 

MM. Dœbereiner , Berzelius, Liebig et Zeise. 

Lorsqu'on fait d issoudre dans l 'alcool d u b ich lo ru re de plat ine PtCI 2 , 

l 'alcool éprouve u n e oxydat ion part iel le : il se dégage de l ' a ldéhyde , de 

l 'éther acét ique, de l ' é ther ch lo rhydr ique , et il reste dans la l iqueur u n 

composé C 4 H 4 ,P tC l 2 . Ce corps , soumis à l 'action de cer tains oxydes , de la 

magnésie pa r exemple , forme d u ch lo ru re d e mag n és i u m et d o n n e u n 

corps qui a p o u r formule C 4 H 4 , P t 0 2 . 

Si l 'on t rai te le composé C 4 H 4 , P tC l 2 p a r d e l 'azotate d ' a r g e n t , la 

moitié d u chlore se précipite à l 'état de ch lo ru re d ' a rgen t , et il se p rodu i t 

un nouveau corps qui a p o u r formule C 4 H 4 ,P tCl . 

Le composé C 4 H 4 ,P tC l se combine avec le ch lo ru re de potass ium et le 

chlorhydrate d ' ammoniaque , et forme les corps suivants : 

C4H4,PtCl,KCl,2HO. 
C4H4,PtCl,AzH3,HCI. 
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Alcool C 4 H 6 0 2 . 
Aldéhyde C4H<02. 
Acide acéteux C 4 H 4 0 3 . 
Acide acétique CWO'. 

Dans la fabrication d e l 'acide acétique, lo r sque l 'alcool s'acidifie, il se 

l'orme p robab lemen t d e l ' a ldéhyde et de l 'acide acéteux qu i d o n n e n t 

quelquefois au vinaigre u n e saveur par t icul ière . 

L'acide a ldéhydique forme avec la potasse u n sel b lanc t rès soluble 

dans l ' eau. 

L 'a ldéhydate d ' ammon iaque cristallise en rhomboèdres aigus d ' un 

vo lume assez considérable . Ces cristaux fondent à 70° et dist i l lent sans 

a l téra t ion. Ils sont t rès solubles dans l 'eau, moins solubles dans l 'alcool 

et peu solubles dans l 'é ther . 

Les sels d ' a rgent sont rédui t s à l 'état métal l ique pa r u n e dissolution 

boui l lante d ' a ldéhydate d ' ammon iaque . 

Lorsqu 'on a b a n d o n n e à l u i - m ê m e u n mélange d 'a ldéhydate d ' a m m o 

niaque, d 'acide ch lo rhydr ique et d 'acide cyanhydr ique , il se dépose dans 

la l iqueur u n e substance par t icul ière , qui a été n o m m é e hydrocyanaldine. 

Le m ê m e m é l a n g e , chauffé au b a i n - m a r i e , d o n n e d u ch lo rhydra te 

d ' ammoniaque et u n e mat iè re nouvelle , l'alanine (M. Strecker) . 

Quand on suspend dans u n flacon qu i contient u n e peti te quant i té 

d'alcool, u n e capsule r empl ie de noi r de plat ine, la vapeur alcoolique 

éprouve, sous l ' influence d u méta l divisé, u n e oxydation lente , et se 

t ransforme en u n l iquide qu i a reçu le n o m A'acétal. L'acétal est 

formé pa r la combinaison de 2 équivalents d 'é ther avec 1 équivalent 

d ' a ldéhyde . (M. Stas.) 

Si l'on fait passer des vapeurs d 'acide cyanique dans de l ' a ldéhyde 

anhyd re , l 'action est t rès vive, et il se dégage de l'acide carbonique . En 

le méta l se précipite avec son éclat méta l l ique et vient tapisser l ' in 

tér ieur des vases dans lesquels la réaction s'est faite. Cette propr ié té , qui 

est caractér is t ique, sert à reconnaî t re d e petites quant i tés d ' a ldéhyde . 

L 'a ldéhyde peu t absorber 1 équivalent d 'oxygène et se t ransformer en 

acide acéteux qu i a p o u r fo rmule C 4 H 3 0 2 , H O . L'acide acéteux se forme 

également lorsqu 'on fait réagir l 'oxyde d ' a rgen t su r l ' a ldéhyde ; on le 

n o m m e quelquefois acide aldéhydique. 

C'est encore cet acide qu i a r eçu le n o m d'acide lampique ou acide de 

la lampe sans flamme, et qu i p rend naissance lorsque la vapeur d 'alcool 

éprouve , sous l ' influence des corps divisés, comme la mousse o u le fil 

de plat ine, u n e combust ion incomplè te . L'acide acéteux peu t absorber 

1 équivalent d 'oxygène et se t ransformer complè tement en acide acétique. 

L'alcool soumis à l ' influence d 'agents oxydan t s d o n n e donc naissance 

aux corps suivants : 
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ayant soin de refroidir, on obtient u n acide par t icul ier qui a été n o m m é 

acide trigénique C 8 H 6 Az 3 0 3 ,HO (MM. W œ h l e r et Liebig). 

L'acide tr igénique est à peine soluble dans l 'alcool, peu soluble d a n s 

l'eau ; la chaleur le décompose ; ses cr is taux on t la forme de pr ismes. 

Le tr igénate d 'a rgent a p o u r formule AgO,C 8 H 6 Az 3 0 3 . 

À la t empéra tu re ord ina i re , l ' a ldéhyde éprouve u n e t ransformation 

isomérique, et se change en un corps cristal l isant en aiguilles b lanches 

prismatiques, qu i a été n o m m é métaldéhyde. Ce corps se volatilise à 120° 

sans éprouver la fusion (M. Liebig). 

L 'a ldéhyde, exposé p e n d a n t u n cer ta in temps à la t empéra tu re de 0°, 

éprouve u n e nouvel le modification i s o m é r i q u e , et se t ransforme en u n 

produi t b lanc, cristall in, qu i a r eçu le n o m à'élaldëhyde. 

L'élaldéhyde fond à 2° , est t rès in f l ammable , n e b r u n i t pas p a r 

l'action de la potasse, n e rédu i t pas les sels d 'a rgent , et n e se combine 

pas avec les alcalis. 

La potasse, en réagissant sur l ' a ldéhyde , d o n n e d u formiate, de l'acé

tate, et p e u t - ê t r e de l ' a ldéhydate de potasse. 11 se p rodu i t en ou t r e u n e 

huile part icul ière, d ' u n e o d e u r p iquan te , qu i se résinifie à l 'air, et u n e 

résine d 'un j a u n e orangé , soluble dans l 'alcool et dans l 'é ther , p e u s o 

luble dans l 'eau, à peine soluble dans les alcalis (M. Weidenbusch) . 

L'acide sul fu i ïque et l 'acide azotique n e paraissent exercer su r l ' a ldé -

hyde q u ' u n e action de contact . L 'a ldéhyde p u r , é t endu de la moitié d e 

son vo lume d ' e a u , et mis en c o n t a c t , au -dessous de 0", avec u n e t race 

d'acide sulfurique ou d 'ac ide azotique, dépose d e peti tes aiguilles qu i 

paraissent consister en mé ta ldéhyde de la modification insoluble . Le l i 

quide su rnagean t contient u n nouvel isomère de l ' a ldéhyde C 1 2 H 1 2 0 6 qui 

a été n o m m é paraldéhyde. 

Ce corps est t rès fluide, l impide, d ' u n e odeur a romat ique , d 'une saveur 

acre et b r û l a n t e ; sa densi té est égale à 4 ,583 . L'alcool et l 'éther le d i s 

solvent facilement ; il est moins soluble dans l 'eau ; son point d 'ébull i t ion 

est à 125°; il s'acidifie à l 'air et se converti t en a ldéhyde pa r l 'action d e 

l'acide sulfurique. 

L 'a ldéhyde forme, en présence d e l 'eau et d e l ' hydrogène sulfuré, u n e 

huile épaisse et l impide, d ' u n e o d e u r d'ail fort péné t ran te , qu i est peu 

soluble dans l 'eau, t rès soluble d a n s l'alcool et dans l 'é ther . El le bou t à 

180°. Elle a p o u r formule C 1 2 H 1 3 S 7 . L 'acide sulfurique ou l 'acide chlorhy-

drique, en réagissant sur ce corps , p rodu i sen t de l ' hydrogène sulfuré et 

une substance cristall ine C 4 H 4 S 2 n o m m é e mercaptan ucétylique (M. Wei

denbusch) . 

Le mercap tan acétylique cristallise en aiguilles b lanches , d ' une o d e u r 

alliacée désagréable ; il se subl ime à 45°. Il est soluble dans l 'alcool, dans 

l 'éther, peu soluble dans l 'eau. Quand on le me t en contact avec l 'acide 

sulfhydrique, il régénère le compost ' C 1 ' 2 ! ! 1 ^ 7 qui lui a donné naissance: 
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26 ALCOOLS. 

si on le soumet à l 'action d ' une solution alcoolique d'azotate d ' a rgen t , il 

forme u n précipi té b l anc qui , p a r la cha leur , laisse déposer d u sulfure 

d ' a rgen t : l 'alcool re t ient en solution un composé C 1 2 H l 2 S 6 , 2 (AgO,Az0 5 ) . 

L ' ammon iaque converti t le corps C l 2 H 1 3 S 7 en u n alcaloïde appelé thial-

dine. La th ia ld ine se p rodui t aussi par l 'action d e l 'hydrogène sulfuré 

su r u n e dissolut ion alcoolique d ' a ldéhyda te d ' a m m o n i a q u e con tenan t 

u n excès d ' a m m o n i a q u e . E n faisant agir l ' hydrogène sélénié su r l ' a ldé-

h y d a t e d ' a m m o n i a q u e , on obtient la sélénaldine (MM. W œ h l e r et Liebig). 

L'action d u sulfure de carbone sur l ' a ldéhyda te d ' ammoniaque donne 

u n e troisième base appelée carbothialdine (MM. Liebig et Red tenbacher ) . 

Préparation. 

L'a ldéhyde se p rodu i t dans u n g r a n d n o m b r e de ci rconstances : on 

l 'obt ient d a n s la prépara t ion de l 'é ther azoteux ; il se forme dans la p r é 

para t ion d u fulminate de m e r c u r e , dans les combust ions incomplètes d e 

l 'alcool, d a n s les p rodu i t s de la décomposit ion d e l 'alcool et d e l 'é ther 

pa r la cha leur ; mais on obtient su r tou t l ' a ldéhyde en dist i l lant 6 par t ies 

d 'acide s u l f u r i q u e , h part ies d ' e a u , k par t ies d 'alcool et 6 par t ies de 

pe roxyde de manganèse . On mélange la l i queu r distillée avec de l 'é ther 

ammoniaca l ; il se forme une combinaison cristal l ine d ' a ldéhyde et 

d ' a m m o n i a q u e , q u e l 'on n o m m e aldéhydate d'ammoniaque et qui a p o u r 

formule C 4 H 4 0 2 , A z H 3 . E n disti l lant l ' a ldéhyda te d ' a m m o n i a q u e avec d e 

l 'acide sulfur ique é t e n d u , on obtient de l ' a ldéhyde q u ' o n r e n d a n h y d r e 

p a r u n e rectification su r du ch lo ru re de calcium. 

THIALDINE. C , 2 H 1 3 ,AzS 4 . 

G'2 900,00 44,17 
H 1 3 162,50 7,97 
Az 175,00 8,58 
S* 800,00 39,28 

2037,50 100,00 

La th ia ld ine est u n e base cristall isable, d ' u n e densi té d e 1,191 à 18", 

réfractant fortement la lumière , volatile sans décomposit ion, fusible à 43", 

fort peu soluble d a n s l 'eau, t rès soluble, au cont ra i re , dans l 'alcool et 

d a n s l ' é ther . El le n 'agi t pas sur les couleurs végétales, mais se dissout 

a i sément d a n s les acides et forme des sels cristal l isables. 

Lorsqu 'on fait réagir à 1 0 0 ° l 'oxyde d ' a rgen t h u m i d e sur la thialdine, 

cette base échange son soufre p o u r d e l 'oxygène et se convert i t en 

leucine (MM. Cahours et ( îœssmann) . 

Chauffés avec u n e solution d'azotate d ' a rgen t , les sels d e th ia ld ine 
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H YDUOCYAN'ALDIXE. 27 

se décomposent comme la t l i ialdine m ê m e , en produisan t d u sulfure 

d 'argent et un gaz inf lammable qui présente les proprié tés et l ' odeur de 

l 'a ldéhyde. 

La tliialdine calcinée avec de la chaux hyd ra t ée d o n n e de la q u i -

noléine. 

MM. W œ h l e r et Liebig ont examiné : 

Le chlorhydrate «le tliialdine C l 2H1 3AzS4,HCI. 
L'azotate de tliialdine C 1 2H 1 3AzS 4,Az0 5,UO. 

SÉLÉNALDIIME. C , 2H , 3AzSe 4 . 

La sélénaldine a u n e odeur faible et désagréable ; elle est t rès soluble 

dans l'alcool et dans l 'éther, peu soluble dans l ' eau; elle s 'a l tère a u con

tact de l 'air . (MM. WOEHLER ET LIEBIG.) 

CARBOTHIALDINE. C5H5AzS2. 

G5 375,00 37,03 
H5 62,50 6,17 
Az 175,00 17,28 
S 2 400,00 39,52 

1012,50 100,00 

La carbothialdine est insoluble d a n s l 'eau et d a n s l ' é ther , peu so luble 

à froid dans l 'alcool, et t rès soluble dans l 'alcool boui l lan t . 

Cette base, dissoute dans l 'alcool, d o n n e , avec l 'azotate d ' a rgen t , u n 

précipité noir ve rdà t re qu i s 'altère peu à peu , et se convert i t en t iè rement 

en sulfure d 'a rgent . Le b ich lorure de m e r c u r e précipite la carboth ia ld ine 

en flocons b lancs , épais et cail lebottés. (MM. LIEBIG ET REDTENBACHEH.) 

HYDROCYANALD1NE. C'8H'2Az4. 

G1 8 1350,00 61,36 
H'2 150,00 6,81 
Az< 700,00 31,83 

2200,00 100,00 

Cette substance est c r i s ta l l ine , incolore , inodore , insipide, fusible, 

volatile, soluble dans l ' eau , l 'alcool et l ' é ther . 

La dissolution d 'hydrocyana ld ine , chauffée en présence de la potasse, 

dégage de l ' ammoniaque et dépose de la résine-aldéhyde. El le n e précipite 

pas à froid l 'azotate d 'a rgent . 

L 'hydrocyanaldine n e para î t avoir aucune t endance à se combiner avec 

les acides. (M. STRECKER.) 
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ALANINE. C 6H 7Az0 4. 

C«. 4 5 0 , 0 0 àOM 

H 7 8 7 , 5 0 7 , 8 6 

Az 1 7 5 , 0 0 1 5 , 7 3 

0< 4 0 0 , 0 0 3 5 , 9 7 

1 1 1 2 , 5 0 1 0 0 , 0 0 

L'alanine a été découver te p a r M. Strecker . 

Cette subs tance cristallise en pr ismes obliques à base rhomboïda le . 

Elle est fusible , inf lammable, et b rû l e avec u n e flamme violette. Lor s 

qu 'on la soumet à la distil lation, elle se subl ime en par t ie et se dépose 

sous la forme d'aiguilles dans le col d e la co rnue . 

L 'alanine est assez soluble dans l 'eau, moins soluble dans l 'alcool et 

insoluble dans l 'é ther . Sa dissolution aqueuse est n e u t r e aux papiers 

réactifs et possède u n e saveur t rès sucrée. 

Quand on fait agir l 'acide azoteux s u r l ' a lanine , il se p rodu i t u n 

liquide s i rupeux, qui présente les caractères de l 'acide lact ique ob tenu 

par la fermentat ion d u sucre . 

L 'alanine s 'unit facilement aux acides . 

Nous d o n n o n s ici la composit ion de deux sels d 'a lanine : 

C6H7Az04,HCl Chlorhydrate d'alanine. 
C 6HTAz0 4,Az0 5,IIO Azotate d'alanine. 

On connaît aussi p lus ieurs combinaisons d 'a lanine avec les bases . 

L'alanate de cuivre a p o u r fo rmule : CuO,C 6 H 6 Az0 3 ,HO. 

MÉTAL. C12HHtH 

G 1 2 9 0 0 , 0 0 6 1 , 0 1 

H 1 4 1 7 5 , 0 0 1 1 , 8 6 

O' 4 0 0 , 0 0 2 7 , 1 3 

1 4 7 5 , 0 0 1 0 0 , 0 0 

Ce corps est un des p rodu i t s de l 'oxydation de l 'alcool. 

L'acétal est l iquide, incolore, d ' u n e odeur agréable et d ' u n e saveur 

caractéris t ique. Sa densité , pr ise à 2 2 " , 4 , est de 0 , 8 2 1 . Il b o u t en t re 1 0 4 ° 
et 1 0 6 ° ; la densité de sa vapeur est égale à 4 , 2 ' J . I l est inf lammable et 

b rû l e avec u n e flamme br i l lante . L 'eau en dissout 6 fois son vo lume . Il 

est miscible en toutes propor t ions avec l 'alcool et l 'éther. 

Les corps oxydan t s t ransforment l 'acétal en acide acét ique. 
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ÉTHER. C ^ O . 

. 300,00 . . 

. G2.50 . . 

. 100,00 . . 

¿162,50 

6 4 , 8 6 

1 3 , 5 1 

2 1 , 2 3 

100,00 

Propriétés. 

L'éther est inco lore , t rès f luide, d ' u n e o d e u r forte et d ' u n e saveur 

b rû lan te . Il est tou t à fait neu t r e . Sa densité , à la t empéra tu re de 1 2 ° , est 

de 0 , 7 2 3 7 . Son pouvoir réfringent est considérable . Il ne condui t pas 

l'électricité. 11 en t re en ébulli t ion à 3 5 ° , 6 (Gay-Lussac) . 

L'éther p rodu i t en s 'évaporant u n g r a n d froid ; la t empéra tu re s'abaisse 

de plusieurs degrés au -des sous de zéro. Un froid considérable peu t sol i 

difier l 'é ther . La densité de sa vapeur est de 2 , 5 6 5 . 2 vo lumes de vapeur 

représentent 1 équivalent d 'é ther . La vapeur d 'é ther est l ou rde ; il arr ive 

f réquemment qu ' en t omban t sur des corps enflammés ou des charbons 

rouges, elle p r e n d feu et peut devenir la cause d 'accidents graves. 

L'éther p rodui t eu b r û l a n t une bel le flamme blanche fuligineuse, 

beaucoup p lus éclairante que celle de l 'alcool. 

Le chlore lui enlève successivement son hydrogène et donne u n e série 

de composés chlorés . 

L'acétal, chauffé au contact de l 'air avec u n e dissolution d e potasse 

caustique, se converti t en résine-aldéhyde. 

Pour obtenir l 'acétal, on dispose au-dessus d ' u n e soucoupe contenant 

de l'alcool absolu des ver res de m o n t r e rempl i s de noir d e p la t ine : la 

distance ménagée en t re le noir de pla t ine et la surface de l 'alcool doit 

ê t re seulement d e que lques mil l imètres . Le tou t est recouver t d ' u n e 

cloche dont les b o r d s reposent sur la soucoupe , afin que les vapeurs qu i 

se condensent su r les parois puissent r e tomber d a n s l 'alcool. L 'apparei l 

est abandonné à l u i - m ê m e dans u n lieu don t la t empé ra tu r e est de 2 0 ° à 

2 5 ° . Au bou t de que lques jours , si l 'on a eu le soin de renouve le r de 

temps à au t r e l 'air de la cloche, l 'alcool est t ransformé en un l iquide 

visqueux et acide, que l 'on rectifie sur d u carbonate de potasse. Le p r o 

duit de la distillation est mis en contact avec d u ch lo ru re de calc ium 

qui dé termine la séparat ion d 'une certaine quant i té d'acétal. 

On purifie ce corps en le rectifiant su r d u ch lo rure de calc ium. 

(M. S t a s . ) 
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La v a p e u r d 'é ther , mélangée avec l 'oxygène ou avec l 'air, forme u n 

vér i table mé lange dé tonant . 

L 'é ther se dissout dans 1 0 par t ies d 'eau, et en tou te propor t ion dans 

L'alcool. L'eau saturée d 'é ther est p lus l ou rde q u e ce l iquide, et q u a n d on 

mê le avec 1 0 par t ies d 'eau plus d ' une pa r t i e d 'é ther , on voit su rnager 

au-dessus de l 'eau sa turée d 'é ther u n e couche bien distincte d 'é ther qui 

cont ient e l l e -même u n cer taine quant i té d ' eau . L 'é ther d u commerce est 

souvent a l téré pa r de l 'alcool ; on reconnaî t facilement la présence de ce 

de rn ie r l iquide en mê lan t dans u n t u b e g r a d u é l 'é ther avec u n e p e 

t i te quant i té d ' eau qui dissout sur tou t l 'alcool et d iminue le vo lume de 

L'éther i m p u r d a n s des propor t ions beaucoup p lus considérables que s'il 

était p u r . 

L 'oxygène, à la t empé ra tu r e ordinaire , acidifie l en temen t l 'é ther ; l 'oxy

da t ion est p lu s rapide lorsqu 'on fait in te rveni r la cha leur . Si l 'on suspend 

au-dessus d ' u n e l ampe qui contient de l 'é ther u n fil d e pla t ine t rès fin, 

on forme ce qu 'on appelle u n e lampe sans flamme : le fil de plat ine devient 

incandescent ; pa r sa présence, il dé te rmine l 'oxydat ion de l 'é ther , et cette 

action chimique développe assez d e chaleur p o u r faire rougir le fil m é 

ta l l ique. Il se forme dans ce cas de l 'acide acétique, de l ' a ldéhyde et de 

l 'acide a ldéhyd ique . 

On décompose facilement l 'é ther en le faisant passer à t ravers u n tube 

de porce la ine chauffe au rouge : il se p rodu i t alors des ca rbures d ' h y 

d rogène et de l ' a ldéhyde . 

L 'éther dissout de soufre et 3 ^ d e phosphore . L'action prolongée 

d u phosphore sur l 'é ther d o n n e naissance à des corps organiques p h o s 

phores (M. Zeise). 

L' iode et le b r o m e se dissolvent avec facilité dans l 'é ther . E n réag is 

sant sur l 'é ther , l 'acide sulfurique p rodu i t de l 'acide sulf'ovinique. 

L'acide azotique décompose l 'é ther à chaud et d o n n e de l 'acide 

ca rbon ique , de l 'acide acétique et d e l 'acide oxal ique. 

Si l 'on soumet à la distillation de l ' é ther sa turé de gaz acide c h l o r h y -

d r ique , on obt ient de l 'é ther ch lo rhydr ique . 

Le potass ium et le sodium a t taquent l en tement l 'é ther et dégagent de 

L'hydrogène. 

L 'é ther absorbe le gaz ammon iac et dissout certains ch lorures m é t a l 

l iques, te ls que ceux d e zinc, de m e r c u r e , d 'or , etc. M. K u h l m a n n a 

ob tenu u n e combinaison cristall ine d 'é ther et de p e r c h l o r u r e de fer. 

L 'é ther forme éga lement des composés définis en s 'unissant à d 'au t res 

ch lo ru re s . 
Préparation. 

L'é ther se p rodu i t d a n s un g rand n o m b r e de circonstances; sa forma

tion a été sur tou t signalée d a n s les p rodu i t s de l 'action réc iproque de 
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l 'alcool et des acides sulfurique, phosphor ique , arsénique, d u f luorure 

d e bore , des ch lo ru res de zinc et d 'étain et d u potass ium, etc. 

De tous ces corps, celui qui t ransforme le p lu s facilement l 'alcool e n 

éther, est l 'acide su l fur ique c o n c e n t r é ; aussi l 'emploie- t -on p o u r a insi 

dire exclusivement dans cette p répara t ion . 

On obtient l 'éther en faisant réagir l 'acide sulfur ique su r l 'alcool, à 

l 'aide de la cha leur . L 'opérat ion se fait avec facilité d a n s l 'apparei l d e 

Scot tmann, p h a r m a c i e n d e Berl in (pl . LUI) . 

Cet apparei l se compose : 1° d ' u n e g r a n d e co rnue de ve r re , t u b u l é e , 

que l 'on en t e r r e dans u n bain de sable j u squ ' à la h a u t e u r où le m é l a n g e 

doit s'élever dans la c o r n u e ; 2° d ' u n e a l longe qu i éloigne la c o r n u e d u 

réfrigérant ; 3° d ' u n bal lon qu i reçoit le b o u t d e l 'allonge et d o n t le col 

est adapté , au moyen d ' u n bouchon , à u n réfr igérant . (Le serpent in d ' u n 

alambic ord ina i re peu t ê t re avan tageusement employé) . A u n e ce r ta ine 

distance de la c o r n u e se t rouve u n g r a n d flacon rempl i d 'a lcool , q u i 

porte la té ra lement à sa base u n e t u b u l u r e qu i doit ê t re p lus élevée q u e 

celle de la co rnue . La t u b u l u r e d u flacon reçoi t u n t u b e qu i est mis e n 

communica t ion avec la co rnue et pénè t re , p a r la t u b u l u r e d e cel le-ci , 

dans le mélange d 'acide sulfurique et d 'alcool qu i doit fournir l ' é ther . 

L'appareil é tant disposé, on mê le d a n s u n e t e r r ine l'alcool avec l 'ac ide 

sulfurique en ayan t la précaut ion d 'y i n t rodu i r e d ' abord l 'alcool et d ' y 

verser peu à peu l 'acide en agitant sans cesse. Ce mélange , ap rès son 

refroidissement, est in t rodui t d a n s la c o r n u e : on l 'y por te à l 'ébull i t ion ; 

on ouvre ensuite le robinet adap té au t u b e d e ve r re , et l 'on fait a r r ive r 

cont inuel lement d e l 'alcool dans la co rnue , de man iè re que ce l iquide 

remplace, p e n d a n t tou te la d u r é e de l 'opérat ion, la por t ion d u p r o d u i t 

qui a été distil lée. 

Les propor t ions d 'alcool et d 'acide sulfur ique qu i réussissent le mieux , 

dans la prépara t ion d 'é ther , sont les suivantes : 

Alcool à 32° centigr 70 parties. 
Acide sulfurique concentré . . . . 100 parties. 

(M. SOUBEIRAN.) 

On int rodui t dans la co rnue u n t h e r m o m è t r e q u e l 'on main t ien t à 140° 

pendant la du rée d e l 'opérat ion. Le m ê m e acide sulfurique peu t servi r 

pendant p lus ieurs j o u r s à la conversion de l 'alcool en é ther . 

L'éther qu i a distillé est mêlé d 'eau, d 'alcool, d ' u n e peti te quan t i t é 

d 'huile douce de vin, d 'acide sulfurique et d 'ac ide sulfovinique. On le 

met en digestion p e n d a n t v ing t -qua t r e heu res avec u n e dissolution d e 

potasse ou de soude caust ique, en ayant soin d 'agiter d e t emps en t emps 

le mélange . L 'é ther vient su rnager la dissolution alcaline, et on le rectifie 

par u n e ou par deux nouvelles distillations sur d e la chaux vive. 
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(1) Gerhardt, Revue scientifique, t. X , Précis de chimie organique ; introduc
tion à l'étude de la chimie. 

Quand on ne veut p répa re r q u ' u n e peti te quant i té d 'é ther à la fois, on 

peut employer u n e s imple cornue de ver re commun iquan t à un récipient 

qu ' on a soin de mainteni r cons tamment froid, à l 'aide d 'un couran t d 'eau 

de pui ts . 

Théorie de l'éthériOcation. 

La transformation de l 'alcool en é ther est restée longtemps inexpliquée. 

Ces deux composés n e différant en t re eux que p a r les éléments de 1 équi

valent d 'eau, on a d ' abord pensé que l 'acide sulfurique, en réagissant sur 

l 'alcool, éliminait s implement 1 équivalent d 'eau : 

C H W — HO = C«H«0. 

Alcool. Éther. 

L'affinité de l 'acide sulfurique p o u r l 'eau était considérée co mme la 

cause dé te rminan te d e cette réaction ; mais en r e m a r q u a n t q u e la p r é 

sence d ' u n e quant i té d ' eau assez considérable n e s 'opposait pas à la 

formation de l 'é ther , et que l 'on re t rouvai t d e l 'eau dans les p rodu i t s de 

la distillation, M. Mitscherlich a émis l 'opinion que l 'acide sulfurique 

agissait su r l 'alcool comme le plat ine divisé sur u n mélange d 'oxygène et 

d 'hydrogène . L'éthérification p o u r ainsi dire indéfinie de l 'alcool aqueux 

pa r u n e m ê m e quant i té d 'acide sulfurique, et la p roduc t ion d e certains 

é thers composés, comme l 'é ther b u t y r i q u e , sous l ' influence d u m ê m e 

acide é tendu d ' une g r a n d e quant i té d 'eau, semblaient confirmer cette 

opinion. 

Les recherches successives de MM. Gerhard t et W i l l i a m s o n , don t voici 

le r é sumé , ont jeté u n jou r nouveau sur la théor ie de l 'éthérification, et 

ont permis de se r e n d r e compte de ce phénomène sans faire in tervenir la 

force catalytique. 

Une série d e déduct ions et d 'expériences, dans le développement de s 

quel les nous n ' en t r e rons pas ici (1), a condui t M. Gerha rd t à représenter 

les combinaisons pa r 2 vo lumes de v a p e u r et, pa r conséquent , à d é d o u 

bler les formules d ' u n g r a n d n o m b r e de corps : la formule de l 'alcool, 

cor respondant à U vo lumes de v a p e u r , est devenue C 2 H 6 0 , tandis que 

celle de l 'é ther , qui représente seulement 2 vo lumes de vapeur , n ' a pas 

été changée. 

M. Gerhard t , ne pouvan t plus a lors considérer l 'é ther co mme le p r o 

duit de la déshydra ta t ion d e l 'alcool, a donné au p h é n o m è n e de l ' é thé

rification u n e in terpréta t ion tou te différente, q u e nous al lons exposer, 

en conservant les formules par t icul ières à ce chimiste : 

Lorsqu 'on fait réagir l 'acide sulfurique S H 2 O l sur l 'alcool C 2 H 6 0 , il se 

forme d ' abord de l 'acide sulfovinique C 2 R 6 S 0 4 , puis sous la double i n -
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ÉTHER. 33 

fluence de l 'eau et de la cha leur , 2 molécules de ce dern ier acide se 

décomposent en é ther et en acide sulfurique : 

2(C2H6S0') + H 2 0 = C«H'"0 + 2(SH 20 4). 

Acide sulfovinique. Éther. Acide sulfurique. 

Ainsi, suivant M. Gerhard t , l 'é ther , a u lieu d e proveni r d ' un d é d o u 

blement de l 'alcool, est u n p rodu i t d e condensat ion de molécule : les 

éléments de 2 molécules d'acide sulfovinique s 'unissant a u x é léments d e 

1 molécule d 'eau d o n n e n t na i s sance , comme le m o n t r e l 'équation p r é 

cédente, à de l 'éther et à de l 'acide sulfurique. 

La théorie de M. Gerhard t a été confirmée pa r les expériences p lus 

récentes de M. Wil l iamson. Ce chimiste a t t r ibue également la product ion 

de l 'éther à la décomposition de l 'acide sulfovinique ; seulement , ce d e r 

nier phénomène a reçu d e 31. Wil l iamson u n e explication nouve l le , q u e 

nous présentons ici en conservant , c o m m e pour M. Gerhard t , les formules 

adoptées par l ' au teur . 

Considérant l 'alcool, l 'é ther et l 'acide sulfurique comme des corps 

binaires, c 'es t-à-dire comme des combinaisons résul tant de l 'union d e 

deux parties pouvant ê t re remplacées pa r double décomposition, M. W i l -
T I 

liamson pense que l 'acide su l fu r iqueJJSO 4 , mis en présence d ' une p r e -

C 2 H" 

mière molécule d'alcool ^ 0 , échange une molécule d 'hydrogène contre 

de l 'éthyle C 2 H \ et forme ainsi d e l 'eau et de l 'acide sulfovinique : 

"so4 + c 2{fo= c 2 |{W|îo ; 
Ac. sulfurique. Alcool. Ac. sulfovinique. Eau. 

qu 'une seconde molécule d'alcool, en agissant sur l 'acide sulfovinique qu i 

a pris naissance, s ' empare de l 'éthyle, subst i tue de l 'hydrogène à la place 

de l 'éthyle enlevé, et p rodu i t de l 'acide sulfurique et de l 'éther : 

J1J*^+ H C W 0 + H S 0 ' 

Ar. sulfovinique. Alcool. Élher. Ac. sulfurique. 

que l'acide sulfurique régénéré , se t rouvant en contact avec u n e troisième 

molécule d'alcool, se converti t en acide sulfovinique, et complète ainsi 

le cercle des réactions qui donne lieu à u n dégagement s imul tané d e 

vapeurs d 'eau et d 'é ther . 

n 
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Usages. 

On doit considérer l 'étlier comme u n dissolvant t rès précieux pour 

l 'analyse immédia te ; il ser t à p r é p a r e r u n g r a n d n o m b r e de bases o rga 

niques , à purifier les corps gras , à d i ssoudre le caoutchouc, e tc . , e tc . 

L 'é ther est employé en médecine , p r inc ipa lement c o m m e an t i spasmo

dique . Appliqué su r le front, il y p rodu i t un froid considérable qu i le fait 

employer dans le t r a i t ement des céphalalgies. 

L 'his toire de l 'é ther se ra t tache , c o m m e tou t le m o n d e le sait, à l ' une 

des p lus bel les applications qui aient j amais été faites d a n s l ' a r t médica l . 

In t rodu i t dans les organes d e la respira t ion, il dé t ru i t la sensibil i té et 

p e r m e t a u chirurgien de p ra t ique r des opéra t ions qu i le p lu s souvent n e 

causent aucune douleur aux malades qu i les subissent . 

ÉTHYLE. C'H5. 

C 4 300,00 82,75 
H5 62,50 17,25 

362,50 100,00 

Cet hyd rogène carboné , qui dans la théor ie a l l emande r ep résen te le 

radical d e l ' é the r , se p rodu i t lo rsqu 'on fait réagir le zinc s u r l ' é ther 

i odhydr ique . 
Propriétés. 

L'é thyle est gazeux, incolore , d ' u n e o d e u r é thérée t rès faible, d ' une 

densi té égale à 2 ,004, insoluble dans l 'eau, t rès soluble d a n s l 'alcool. Il 

p r e n d feu au contact des corps en ignition et b r û l e avec u n e flamme 

éclatante . 

L 'oxygène n e l 'a l tère q u ' a u rouge et en présence d e la mousse de 

pla t ine . 

Le chlore agit sur l 'é thyle à la l umiè r e diffuse et le t r ans forme en un 

l iquide incolore . 

Le b r o m e n ' a t t aque l ' é thyle que sous l ' influence d e la cha l eu r et de la 

radia t ion solaire. 

Les acides concentrés n ' exercent a u c u n e action s u r l ' é thy le . 

Préparation. 

P o u r obtenir l 'é thyle , on in t rodui t d u zinc en grenai l le et d e l 'éther 

i odhydr ique dans un t u b e de ve r re épais q u e l 'on ferme-à la l a m p e après 

y avoir fait le vide. Ce tube est chauffé p e n d a n t deux h e u r e s dans un 

bain d 'hui le , à la t e m p é r a t u r e de 130°. La réact ion marche avec rapid i té ; 

le zinc et les parois d u t ube se recouvren t d ' u n e mat iè re b l a n c h e , tandis 

qu ' on voit appara î t re un l iquide incolore, d o n t le vo lume égale environ 

la moit ié d e l 'espace occupé d ' abord pa r l ' é ther i o d h y d r i q u e . Ce l iquide 
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DÉKIVÉS DE L'ÉTHYLE. 3 5 

est de l 'éthyle mélangé de ca rbures d ' h y d r o g è n e , et liquéfié p a r sa 

p rop re pression. 

On laisse refroidir le tube , puis on l ' ouvre sous l 'eau. Le l iqu ide q u ' i l 

renferme ent re en ébullition et se r é d u i t à l 'é ta t de gaz. C o m m e l ' é t h y l e 

se volatilise moins facilement que les c a r b u r e s d ' hyd rogène qu i l ' a c c o m 

pagnent , on l 'obtient à l 'état de p u r e t é , en recuei l lant s e u l e m e n t l e s 

dernières bul les de gaz qui sor tent d u t u b e . 

DÉRIVÉS DE L'ÉTHYLE. 

La mat ière b lanche restée d a n s le t u b e q u i a servi p o u r p r é p a r e r ' 

l 'éthyle se Compose d ' iodure de zinc et d ' u n e Substance p a r t i c u l i è r e , 

contenant d u zinc, à laquel le on a d o n n é le n o m d e zinc-éthyle. 

Ce corps a été découver t par M. F r a n k l a n d , qu i avait, en 1849, i n d i q u é 

le m o d e de product ion d u z inc -méthy le . 

Le zinc-éthyle est l i q u i d e , inco lore , d ' u n e o d e u r p é n é t r a n t e , d ' u n e 

densité égale à 4 ,259. Sa formule C 4 H 5 Zn co r re spond à 2 v o l u m e s d e 

vapeur . Il parai t résu l te r d u r e m p l a c e m e n t d e l ' iode dans l 'é ther i o d h y 

dr ique par 1 équivalent de zinc. 

Au contact de l 'air, le zinc-éthyle s 'oxyde, p r e n d feu et b rû l e en r é p a n 

dant des vapeurs b lanches . P o u r isoler les p r o d u i t s de l 'oxydat ion , o n 

doit faire arr iver len tement de l 'oxygène d a n s u n mé lange f o r m é d e ' 

3 part ies d 'é ther et d e 1 par t ie d e z inc -é thy l e . Il se dépose a lors d i fFé-

rentes substances , pa rmi lesquel les se t r o u v e de Yéthylate de zinc 

ZnO,C 4 rPO. 

L'eau convert i t immédia temen t le z inc -é thy le en oxyde d e z inc e t 

en u n ca rbure d 'hydrogène C 4 H 6 ou C 4 H 5 , H , q u e l 'on n o m m e hydrure 

d'éthyle. 

Le zinc-éthyle se combine v ivement avec le ch lore , le b r o m e et l ' i o d e : 

la réaction est souvent accompagnée d 'explos ions violentes. 

En agissant sur le z inc-éthyle , le soufre d o n n e naissance à de l ' é t h e r 

sul fhydr ique, d u sulfure de zinc et d u m e r c a p t i d e de zinc C 4 H 5 S , Z n S . 

Lorsqu 'on veut obtenir de g randes quant i t és d e zinc-éthyle, on e m p l o i e 

l 'appareil suivant don t la disposition ingénieuse , d u e à M. F r a n k l a n d , 

permet d 'opérer sans dange r . Cet appare i l se compose d ' u n c y l i n d r e 

de fonte , long de 0°>,50, large de 0 m , 0 8 , épais d e 0° ,017, fe rmé p a r 

un bout et t e rminé à l ' au t re pa r u n r e b o r d a n n u l a i r e su r lequel s ' a p p u i e 

un couvercle de fonte q u e l 'on peu t s e r r e r à volonté au moyen de b o u 

lons à vis. Deux ouver tu res sont pra t iquées dans ce couvercle : à l ' u n e 

d'elles s 'adapte u n t u b e de fonte bouché à l ' une d e ses extrémités , et q u i , 

lorsque le couvercle est fixé , en t re c o m p l è t e m e n t dans le cy l ind re ; à 

l 'autre ouver tu re est placée u n e soupape d e cuivre q u e main t ien t s u r 

l'orifice un fil résistant rie m ê m e méta l . Après avoir rempli d ' eau l e 
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cyl indre de fonte, on y in t rodui t , dans p lus ieurs tubes de ve r re scellés à 

la l ampe , un mélange bien sec de zinc en grenail le et d 'é ther iodhydr ique . 

On pose successivement su r le r ebo rd annu la i re u n cercle de p l o m b , puis 

le couvercle d e fon te , enfin on se r re fortement les boulons à vis. Cette 

fermeture é tant h e r m é t i q u e , u n e pression t rès g r a n d e s 'exerce su r les 

tubes de ve r re q u a n d on chauffe l 'apparei l , et con t re -ba lance les effets de 

la pression q u e ces tubes suppor ten t in té r ieurement . Comme la réaction 

d u zinc sur l 'é ther iodhydr ique ne s 'opère qu ' à -f- 150°, p o u r connaî t re 

la t empéra tu re de l 'eau que contient l ' appare i l , on rempl i t de m e r c u r e 

le petit tube de fonte adap té au couvercle du cyl indre et l 'on y plonge 

u n t h e r m o m è t r e . 

Au b o u t de d ix -hu i t heu res , il n e reste p lu s que des t races d 'é ther 

iodhydr ique non décomposé. On laisse refroidir l en temen t l 'apparei l , on 

ouvre les tubes , et on les chauffe après les avoir mis en communica t ion 

avec u n récipient rempl i d 'acide carbonique . L 'éther distille d ' a b o r d , d u 

zinc-éthyle passe vers 140° , mais ce n 'es t q u e vers 190° q u e les dernières 

por t ions de ce composé se volatilisent. Il suffit, pour séparer l 'é ther d u 

z inc-é thy le , de chauffer le mé lange dans u n e cornue q u e l 'on adap te à 

u n récipient rempl i d 'acide carbonique dès que la t e m p é r a t u r e s'est 

élevée à 150" . (M. FRANKLAND.) 

Au contact de l 'eau, le zinc-éthyle se converti t en oxyde de zinc et en un 

ca rbure d 'hydrogène C 4 H 6 ou C 4 H 5 ,H que l 'on n o m m e hydrure d'éthyle. 

L ' h y d r u r e d 'é thyle p rodu i t avec le chlore u n composé gazeux qu i a 

pour formule C 4H 5C1 (MM. F r a n k l a n d et Kolbe) . 

Lorsqu 'on fait agir u n alliage d 'ant imoine et de potass ium su r l 'é ther 

i o d h y d r i q u e , on obtient u n composé qu i a reçu le n o m de stibéthyle 

(MM. Cahours et R iche) . 

Le st ibéthyle est l iquide, incolore, d ' une odeur désagréable , fumant à 

l 'air, insoluble dans l 'eau, t rès soluble dans l 'alcool et dans l 'é ther . Sa 

densi té , pr ise à 16° , est égale à 1 , 3 2 4 ; il bout à 158° ,5 ; la densi té de sa 

vapeur est de 7 , 4 3 8 . 

L'affinité d u st ibéthyle p o u r l 'oxygène est t rès g rande : si on le verse 

gout te à gout te dans u n flacon rempl i d 'oxygène, il s 'enflamme et b rû l e 

en r é p a n d a n t u n e vive lumiè re . 

Quand on fait a r r iver l en tement de l 'air su r d u stibéthyle, ce corps se 

t ransforme en u n e mat iè re s i rupeuse et incolore qui est l 'oxyde de 

st ibéthyle. 

Il se p rodu i t aussi dans cette réaction u n composé b lanc , pu lvé ru len t 

et acide, n o m m é antimonite de stibéthyle(M. Lœwig). 

Le chlore , le b r o m e , l ' iode, le soufre, se combinent avec le st ibéthyle 

et d o n n e n t u n ch lo rure , u n b r o m u r e , u n iodure , u n sulfure de stibéthyle. 

L'acide sulfur ique et l 'acide azotique forment de véri tables sels avec 

le st ibéthyle. 
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Nous donnons ici la liste des composés du stibéthyle : 

Stibéthyle C l 2H'SSb = 3(C 4H5)Sb. 
Oxyde de stibéthyle. . . C'2H'5sb,02. 
Chlorure de stibéthyle. . C12H>*Sb,Cl2. 
Bromure de stibéthyle. . C 1 2H 1 5Sb,Br 2. 
Iodure de stibéthyle. . . C' 2H<5Sb,l 2. 
Sulfure de stibéthyle. . . C,2H'5Sb,S2. 
Séléniure de stibéthyle. . C' 2H , 5Sb,Se 2. 
Azotate de stibéthyle . . C1 2H , l >Sb02,SJAz05. 
Sulfate de stibéthyle. . . C , 2 H 1 5 Sb0 2 ,2S0 3 . 

L'éther iodhydrique de l'alcool s'unit au stibéthyle et donne naissance 
à l'iodure d'un radical particulier, le stibéthylium Sb(C 4 H 5 ) 4 , qui corres
pond, par sa composition, au tétréthylammonium Âz(C 4 H 5 ) 4 . 

La production de l'iodure de stibéthylium est représentée par l'équa
tion suivante : 

c 4 H s I + Sb(C4H5)3 = Sb(C4H5)4,l. 

Éther Stibéthyle. Iodure 
iodhydrique. de stibéthylium. 

En décomposant cet iodure par la potasse, on obtient l'oxyde hydraté 
de stibéthylium S b ( C 4 H 5 ) 4 0 , H O , qui forme avec les acides des sels parfai
tement définis. (M. LANDOLT.) 

L'étain produit avec l'éthyle une combinaison qui a pour formule : 

C4H5Sn Stannéthyle. (M. Bieed.) 

Le stannéthyle donne, avec l'oxygène, le chlore, le brome, l'iode et les 
acides minéraux, des composés qui correspondent exactement aux c o m 
binaisons formées par le zinc-éthyle et le stibéthyle. 

L'oxyde de plombéthyle et plusieurs autres dérivés du même radical 
ont été obtenus dans ces derniers temps. 

Le tableau suivant en présente la liste : 

Oxyde de plombéthyle hydraté. » 
Chlorure de plombéthyle . . . C l 2 H l s l 'b 2 ,Cl. 
Bromure de plombéthyle . . . C 1 2H' 5Pb 2,Br. 
Azotate de plombéthyle . . . . C 1 2 H 1 5 Pb 2 0,Az0 5 . 
Sulfate de plombéthyle . . . . C12H'5pb20,S03. 
Carbonate de plombéthyle. . . C'2H'5Pb20,C02. (M. Lœwig.) 

L'oxyde de plombéthyle est une base énergique. 
L'arsenic se combine en deux proportions différentes avec l'éthyle. A 

chacun de ces arsénéthyles correspond une série distincte de composés 
dont voici les formules : 

Arséniobiélhyle (C 4H5) 2As=C°H 1 0As. . 
. . . )! » 
Iodure d'arséniobiéthyle. . C 8H l 0As,I. 

Arséniotriéthyle (C 4H S) 3As=C' 2H' 5As. 
Oxyde d'arséniotriéthyle. C l 2H< 5As,0 2. 
Iodure d'arséniotriéthyle. C' 2H l sAs,l 2 . 
Sulfure d'arséniotriéthyle C , 2H , 5As,S 2 . 
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38 ALCOOLS. 

E u c o m p a r a n t la fo rmule de l 'arséniobiéthylo à celle d u cacodyle , on 

voit q u e ces d e u x corps p résen ten t u n e const i tut ion analogue : 

As{C<H5)2. As(C2H3)2. 

Arséniobiélhvîe. Cacodyle. 

Ce r a p p r o c h e m e n t n 'est pas le seul qu i puisse ê t r e établi en t r e ces 

composés : ils on t tous deux u n e g r a n d e t endance à s 'enflammer au 

con tac t d e l 'air en r é p a n d a n t u n e o d e u r p é n é t r a n t e et des vapeurs d'acide 

a r s én i eux , et l e u r s combina isons co r r e spondan te s sont isomériques en t re 

el les . 

L o r s q u ' o n t'ait réagi r l 'é ther i o d h y d r i q u e s u r l 'arséniotr iéthyle, il se 

p r o d u i t u n i o d u r e d''arséniotriëthylium ( radical n o u v e a u , ana logue au 

s t ibé thy l ium) (M. Landol t ) . 

O n a s ignalé d e u x composés différents de b i s m u t h et d 'é thyle . Ce sont : 

Le bismuthéthyle '. . C4H5Bi. (M. Dunhaupt.) 
Et le bismuthtriéthyle (C4H5)3Bi. (M. Frankland.) 

Les combina i sons d u b i smuth t r ié thy le s 'obt iennent t rès difficilement, 

t a n d i s q u ' o n p r é p a r e facilement les dérivés d u b i smuthé thy le . 

Voici la liste d e ces dérivés : 

Oxyde de bismuthéthyle » 
Chlorure de bismuthéthyle » 
Iodure de bismuthéthyle C4H5Bi,I2. 
Sulfure de bismuthéthyle » 
Azotate de bismuthéthyle C*H3Bi02,'iAzO'. 
Sulfate de bismuthéthyle » 

L e mercurëthyle n ' a pas encore é té i so l é ; mais on connaî t p lus ieurs 

dér ivés d e ce r ad i ca l . 

Les combina i sons du mercu ré thy l e sont fort peu s tables . Elles se d é 

t ru i s en t p r o m p t e m e n t sous-l ' j t tfluence de la radia t ion solaire. Elles on t 

p o u r f o r m u l e s : •<·• 

Chlorure de mercurëthyle. . C 4[l sllg 2,Cl. 
' :Bc6<i iure de mercuréthyle. . C4H3Hg2,Br. 

Iodure de mercurétlijle. . . C 4ll 5lIg 2,I. 
Sulfure de mercuréthyle. . . C4H5l]g*,S. 

*• - . Azotate de mercuréthyle . . C 4 H 5 l lg 2 0,Az0 5 . 
L Sulfate-de mercuréthyle. . . C 4 H 5 l lg 2 0,S0 3 . 

( M. S Ï K K C K K K . ) 
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ACTION S U CHLOBE SUR l ' H T D R O G È K E B I C A R B O N É . 

LIQUEUR DES HOLLANDAIS. C4IHC12 = C«H3Cl,HCl. 

C«. 
H<. 
Cl* 

3 0 0 , 0 0 

5 0 , 0 0 

8 8 6 , 4 0 

24,26 
4 , 0 4 

71,70 

1236,40 100,00 

Le chlore et l ' hydrogène b icarboné se combinent à volumes égaux pour 

former u n corps hui leux q u e l 'on n o m m e liqueur des Hollandais. 

La l iqueur des Hollandais est incolore, d ' u n e o d e u r é thérée et d ' une 

saveur douceâ t re . Sa densité , pr ise à 18°, est égale à 1,24. Elle en t r e en 

ébull i t ion à 85" ; la densité de sa vapeur est égale à 3 ,448. El le est c o m 

bust ible et b r û l e avec une flamme verte , qui r é p a n d d ' abondan tes vapeurs 

d'acide ch lo rhydr ique . On peu t la distiller sur de l 'acide sulfurique sans 

lui faire subir la m o i n d r e al térat ion. Elle est insoluble dans l ' e au , t rès 

soluble dans l 'alcool et dans l 'é ther . 

Si l 'on fait passer la l iqueur des Hollandais d a n s u n t u b e de p o r c e 

laine chauffé a u rouge , elle se décompose, dégage d e l 'acide c h l o r h y 

dr ique, de l 'hydrogène pro tocarboné , et laisse un rés idu de cha rbon sur 

la paroi in té r ieure du tube . 

Le phosphore se dissout facilement à chaud dans la l iqueur des H o l 

landais . 

Le gaz a m m o n i a c réagit s u r la J iqueur des Hollandais en vapeur : il 

se forme d u ch lo rhyd ra t e d ' a m m o n i a q u e et un gaz inf lammable. (Robi -

quet et Colin.) 

La l iqueur des Hollandais soumise à l 'action des monosulfures et des 

polysulfures a l ca l ins , d o n n e naissance à des corps sulfurés, b lancs et 

solides, qui ont p o u r formules : 

Lorsqu 'on trai te la l iqueur des Hollandais pa r du potass ium, ou m ieux 

par u n e dissolution alcoolique de po ta s se , il se sépare 1 équivalent 

d'acide c h l o r h y d r i q u e , et l 'on obt ient u n gaz C 4H 3C1 que l 'on n o m m e 

hydroq'ene bicarboné monochloré. Ce gaz a u n e o d e u r alliacée et se liquéfie 

à — 1 7 ° ; il est inf lammable et b r û l e avec u n e f lamme rouge bordée de 

ver t ; il se dissout à peine dans l 'eau ; l 'alcool et l 'é ther le dissolvent en 

toutes propor t ions . 

Propriétés. 

C*H3S,HS, 
C<JI3S3,US, 
CWSMJS, etc. 

(MM. LOEWIG et W BIDMAN.N.) 
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C'est la réaction de la potasse sur la l iqueur des Hollandais G 4H 4C1 2 

- f KO = HO + KC1 + C 4 H 3 C1, qui a fait donner à ce composé la for

m u l e C 4H 3C1,HC1. 

Lorsqu 'on fait ar r iver de l ' hydrogène bicarboné monochloré C 4H 3C1 sur 

d u pe rch lo ru re d 'ant imoine , qu ' on distille le produi t et qu 'on le rectifie 

ensuite sur la chaux , on obtient la liqueur des Hollandais bichlorée, qui 

a p o u r formule C 4H 2C1 2 ,HC1. 

Ce corps est hu i leux , d ' une odeur éthérée ; il bout à 115°. Sa densité, 

pr ise à 17°, est égale à 1,412. Lorsqu 'on le t rai te p a r la po tasse , il se 

décompose et d o n n e naissance à l 'hydrogène bicarboné bichloré C 4H 2C1 2 , 

qui est u n l iquide d ' une o d e u r alliacée et dont le point d'ébullit ion est 

environ de 40°. 

Si l 'on soumet à l ' influence d u chlore le corps C 4 H 2 C1 2 , on obtient la 

l iqueur des Hollandais tr ichlorée C 4HC1 3,HC1. Cette substance est h u i 

leuse. Sa densité est de 1,576. Elle bou t à 135°. Quand on la traite par 

u n e dissolution alcoolique de potasse, elle donne l 'hydrogène bicarboné 

t r ichloré C 4 HC1 3 . 

Lorsqu 'on épuise enfin l 'action d u chlore sur les composés précédents, 

on obtient toujours le sesquichlorure de carbone de Fa raday C 4C1 6. 

E n r é s u m a n t l 'action d u chlore sur l 'hydrogène bicarboné, on voit 

que 1 équivalent d 'hydrogène se t rouve successivement él iminé à l'état 

d 'acide ch lo rhydr ique , et remplacé par 1 équivalent de chlore . L 'hydro

gène enlevé forme d e l 'acide ch lo rhydr ique qui reste dans la combi

naison ; on peu t alors l 'enlever au moyen de la dissolution alcoolique de 

potasse. On obt ient ainsi les deux séries suivantes : 

C4H4 qui, par la potasse, donne C4H4. 
C4H3C1,HC1 — C4113CI. 
C4H2C12,HC1 — C4H2C12. 
C4HC13,HC1 — C4HCR 
C4CJ6. 

Les corps chlorés dérivant de l 'hydrogène bicarboné p a r substitution 

représenten t tous 4 vo lumes , comme l 'hydrogène bicarboné C 4 H 4 . On 

voit donc que le g roupemen t moléculai re de l 'hydrogène bicarboné reste 

conservé dans les p rodu i t s qu i en dérivent . ( M . Regnaul t . ) 

Cette série de composés est du reste analogue à celle que M. Laurent 

avait ob tenue avec la naphta l ine . 

Préparation. 

La l iqueur des Hollandais se p r épa re en faisant arr iver dans un grand 

bal lon d u chlore et de l 'hydrogène bicarboné humides . La combi

naison a lieu avec dégagement de chaleur , et la l iqueur des Hollandais 

se condense en gouttelet tes hui leuses sur les parois du bal lon . 
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ACTION DE L'IODE SUR L'HYDROGÈNE BICARBONÉ. 41 

Lorsqu 'on veut obtenir d e g randes quant i tés de l iqueur des Hollandais, 

on fait r e n d r e les deux gaz dans u n bal lon à t rois t u b u l u r e s , qu i a été 

disposé de telle façon q u e l ' une de ces t u b u l u r e s plonge dans un vase 

contenant de l 'eau. À mesu re que la combinaison s 'opère, la l iqueur des 

Hollandais t ombe dans ce vase ; on la lave à p lus ieurs reprises avec de 

l 'eau distillée, et on la rectifie sur d u ch lo rure de calcium. 

En faisant passer u n couran t d 'hydrogène carboné dans de l 'acide 

chlorochromique, on p rodu i t aussi de la l iqueur des Hollandais. 

Le pe rch lo ru re d 'an t imoine sa turé d e gaz oléfiant donne , q u a n d on le 

soumet à la dist i l lat ion, u n e assez g r a n d e quant i té de l iqueur des Hol

landais. 

ACTION DU B R O M E SUR l ' H T O R O G È N E B I C A R B O N É . 

Le b r o m e se combine avec l 'hydrogène b icarboné et p rodui t u n e 

substance C 4 H 3 Br ,HBr qu i correspond à la l iqueur des Hollandais. P o u r 

obtenir ce composé, on fait t omber goutte à gout te d u b r o m e dans u n 

flacon rempl i de gaz oléfiant. Ces deux corps s 'unissent aussitôt et for

ment un l iquide é théré qu 'on pur i f ie , après l 'avoir lavé avec u n e eau 

alcaline, en le disti l lant d ' abord sur de l 'acide sulfurique et ensuite su r 

de la bary te a n h y d r e . (Sérullas.) 

A l 'état d e pure té le composé C 4 H 3 Br ,HBr est incolore ; il a u n e odeur 

éthérée t rès agréable , u n e saveur chaude et sucrée. Il bout à 132°,8 sous 

la pression de 756°"",90, et se solidifie à — 13° en u n e masse b l anche 

ayant l 'aspect d u camphre . (M. P ier re . ) 

E n t ra i tant le composé C 4 H 3 Br ,HBr p a r u n e dissolution alcoolique de 

potasse, on obtient u n gaz d ' une o d e u r alliacée, facile à condenser , et qui 

a p o u r formule C 4 H 3 Br. C'est l ' hydrogène b icarboné m o n o b r o m é ; la 

densité de ce gaz est égale à 1,52 (M. R e g n a u l t ) . 

ACTION B E L ' IODE SUR L ' H Y D R O G È N E B I C A R B O N É . 

Lorsque après avoir in t rodui t de l ' iode dans un flacon rempl i d e gaz 

oléfiant, on l 'expose à la radiat ion solaire, il se forme u n e combinaison 

cristalline C 4 H 3 I ,HI qui cor respond à la l iqueur des Hollandais (M. F a 

raday) . 

Le m ê m e composé se p rodu i t q u a n d on fait passer u n couran t d 'hydro

gène b icarboné dans u n m a t r a s contenant de l ' iode et chauffé à 60° 

(M. Regnaul t ) . 

Ce corps p r e n d encore naissance lo rsqu 'on fait passer de l 'éther iodhy-

dr ique dans u n tube d e porcelaine chauffé au rouge (M. E . Kopp). 

Le composé C 4 H 3 L H I se présente en aiguilles soyeuses, en pr ismes ou 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A C T I O N DU C H I O R I SDH X.'ALCOOL 

Si l 'on fait a r r iver d u chlore d a n s de l 'alcool h u m i d e , on n 'obt ien t q u e 

les p rodu i t s de l 'oxydat ion de l 'alcool que nous avons décri ts p r é c é d e m -

nien t . Mais lo rsque l 'alcool est a n h y d r e , 2 équivalents de chlore lui 

en lèvent 2 équivalents d ' hyd rogène et le t rans forment en a l d é h y d e : 

C 4I]60 2 + Cl2 = CWO 2 + 2HC1. 

E n con t inuan t à faire agir le ch lore sur l 'alcool, 6 équivalents de ce 

gaz e n t r e n t dans la réact ion, et forment de l 'acide ch lo rhydr ique et u n 

n o u v e a u corps qui a r eçu le n o m d e chloral : 

C 4 H 4 0 2 - j - C16 = C4HCJ302 + 3HC1. 

Chloral. 

CHLORAL. C4HC1302. 

C 300,00 16,28 
H 12,50 0,67 
Cl3 1329,60 72,17 

, O 2 200,00 10,88 

1842,10 100,00 

Ce co rps peu t ê t r e considéré c o m m e de l ' a ldéhyde d a n s lequel 3 équi

va len t s d ' h y d r o g è n e sont r emplacés p a r 3 équivalents d e chlore . Le 

chlora l est l iquide, o léagineux ; son o d e u r péné t r an t e p rovoque le l a r 

m o i e m e n t ; sa saveur est caus t ique . Il bou t à 94° et disti l le sans a l t é r a 

t i o n ; sa dens i té , pr ise à 18°, est égale à 1,502. 11 se dissout en grande 

quan t i t é d a n s l 'eau, d a n s l 'alcool et d a n s l ' é ther . 

Lorsqu 'on fait chauffer le ch lora l avec d e l 'acide azotique fumant ou 

bien encore avec u n m é l a n g e d 'acide c h l o r h y d r i q u e et d e chlorate de 

potasse , il se convert i t en acide t r ich loraeé t ique . (M. Kolbe.) 

en tables incolores , qu i on t u n e o d e u r agréable et u n e saveur légèrement 

sucrée . Ces cristaux sont volatils ; ils fondent vers 73" et se décomposent 

à u n e t e m p é r a t u r e p lu s élevée ; si on les chauffe à la flamme d ' u n e lampe 

à a l coo l , ils b r û l e n t en dégageant d e l ' iode et d e l 'acide i odhydr ique . 

E n t r a i t an t le composé C 4 H 3 I ,HI p a r u n e dissolution alcoolique de 

potasse, on obt ient l ' hydrogène b icarboné m o n o - i o d é C 4 H 3 I . Ce corps 

est l iquide , inco lore , d ' u n e odeur alliacée, inso luble d a n s l ' eau , soluble 

d a n s l 'a lcool et dans l ' é ther . Il en t r e en ébull i t ion vers 56°. Sa densité 

est égale à 1,98 (M. Regnau l t ) . 
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On connaît un h y d r a t e de chloral C 'HCFO^HO qui est cristallisé et 

soluble daps l 'eau. Cet h y d r a t e se décompose en présence des alcalis en 

formiate et pn chloroforme : 

C4HCl302,tlO - f KO = KO,C2H03 + C2HC13. 

Formiate Chloroforme, 
de potasse. 

Dans quelques circonstances le chloral se combine avec 2 équivalents 

d'eau et forme un nouvel hydra te , qui cristallise en rhomboèdres . 

L 'hydra te de chloral t ra i té pa r de l 'acide sulfurique se change en u n e 

substance b lanche et cristall isable qui a été n o m m é e ehloralide (M. Stae-

deler). 

Le chloral éprouve spon tanément u n e modification isomérique et se 

transforme en u n corps b l anc a m o r p h e , que l 'on n o m m e Moral inso

luble. 

En soumet tan t Je chloral insoluble à l 'action de la cha leur , on r e p r o 

duit le chloral l iquide. 

L'acide azotique fumant convert i t le chloral insoluble en acide tri— 

chloracétique. 

Il est p robab le que le chloral est un des t e rmes de la chlorura t ion de 
l ' a ldéhyde. On peu t adme t t r e , en effet, l 'existence de corps chlorés qui 

viendraient se placer avant le chloral et qui aura ien t p o u r formules 

C 4 H 3 C10 2 et C 4 H 2 C1 2 0 2 . 

ACTION DIT B R O M E E T DE L ' I O D E SUB. I. 'ALCOOL. 

BROMAL. C 4HBr 30 2. — IODAL. 

Le b rome et l ' iode forment avec l 'alcool des composés qu i co r res 

pondent exactement a u chloral et qui on t r eçu les n o m s de bromal et 

à'iodal. 

Le b r o m a l C*HBr 3 0 2 est l iquide, hui leux , d ' u n e o d e u r p é n é t r a n t e ; sa 

densité est égale à 3,34. Il bou t vers 100° et distille sans al térat ion. Il 

se dissout dans l ' a lcool , dans l 'eau et dans l 'é ther . Les alcalis le décom

posent en formiate et en b ro ino ibrme. 

. Pour obtenir le b roma l on ajoute, par peti tes por t ions , 3 ou 4 part ies 

de b r o m e dans 1 par t ie d'alcool a n h y d r e . Le mélange est a b a n d o n n é à 

lu i -même p e n d a n t dix à douze j o u r s , puis soumis à la disti l lation. 

Lorsque les trois qua r t s du liquide ont passé dans le r éc ip ien t , on 

dissout le résidu dans de l'eau distillée et l 'on évapore doucement la 

l iqueur. Il se dépose alors dès cristaux d ' hyd ra t e de b r o m a l , q u i , 

rectifiés sur de l 'acide su l fu r ique , d o n n e n t d u b r o m a l a n h y d r e . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ACTION DU CHLORE SUR L ' É T H E R . 

Lorsqu 'on fait agir, à la lumière diffuse, le chlore su r l 'é ther , il se p r o 

dui t u n composé chloré découvert par M. Malagut i , et qui a été n o m m é 

éther bichloré ; 

C4H«0 + CH = C4113C120 + 2UC1. 

L'éther bichloré est l iquide, incolore, de consistance oléagineuse, sans 

action sur les couleurs végéta les ; il bou t à 140° en se décomposant p a r 

t iel lement ; il se t ransforme en acide acétique sous l 'influence d ' une d i s 

solution alcoolique de potasse : 

C4H3C120 + 3KO = KO,C 4H 30 3 -f- 2KC1. 

L'éther bichloré, chauffé avec d u potassium, cède à ce méta l 1 équiva

lent de chlore et d o n n e un nouveau composé C*H3C10. 

Soumis à l 'action de l 'acide sufhydr ique , l 'é ther bichloré d o n n e na i s 

sance à deux corps sulfurés : 

C 4 H 3 s 2 0 . 

C4H35C10. 
(M. MALAGUTI.) 

La product ion de ces deux corps est représentée par les formules sui

vantes : 

C4H3C120 -f- 2HS = 2HC1 + C 4H 3S 20. 
C4H3C120 - f B S = HC1 + C4H3SG10. 

Sous l'influence de la radiat ion solaire, le chlore enlève à l 'é ther tout 

son hydrogène et p rodu i t u n composé cristallin C 4C1 50 qui a été n o m m é 

éther perchloré : 

C'HSO + Cl1» = 5HC1 + C4C150. 

L'éther perchloré est sol ide; il cristallise en octaèdres régul ie rs ; il 

fond à 69° et se volatilise à 280" (M. Regnaul t ) . 

Sous l 'influence d ' une t e m p é r a t u r e de 300% les vapeurs d 'é ther p e r 

chloré se dédoublen t en sesquichlorure de carbone et en a ldéhyde 

chloré C 4 C1 4 0 2 : 

2(C4C150) = C4C1S + C4C1402. 
(M. MALAGUTI.) 

On prépare aussi le b roma l en t ra i tant l 'é ther par le b r o m e . 

(M. LOEWIG.) 

L'iodal est l i qu ide ; il bou t à + 25°. Ce corps se produi t q u a n d on 

ajoute, pa r petites por t ions , de l ' iode dans u n mé lange d'alcool et d'acide 

azotique. (Aimé.) 
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A C T I O N D E S A C I D E S S U R L ' A L C O O L . 

En traitant des générali tés sur les é thers , nous avons dit que les acides, 

relativement à leur action su r l 'a lcool , pouvaient ê t re par tagés en qua t r e 

classes : 

1° Acides qui p rodu isen t de l 'é ther C 4 H 5 0 . Ces acides ont , en généra l , 

une g rande affinité p o u r l 'eau. 

2° Acides formant des é thers acides (acides viniques). Les acides qu i 

appart iennent à cette classe sont souvent polybasiques . 

3° Acides qu i forment des é thers dans lesquels l 'équivalent d 'oxygène 

de l 'éther ordinai re C 4 H 5 0 se t rouve remplacé p a r 1 équivalent d ' u n 

autre métal loïde. Les acides qui d o n n e n t naissance à cette classe d 'é thers 

sont les hydracides . 

4° Acides qu i produisent des é thers neu t r e s (éthers composés) formés 

par la combinaison do 1 équivalent de l 'acide a n h y d r e avec l 'éther o rd i 

naire C 4 H 5 0 . 

-Nous avons déjà pa r l é de l 'éther ord ina i re , il nous reste à pa r le r des 

éthers qui appar t iennent aux trois au t res g roupes . 

L'éther perch loré , soumis à l ' influence du monosul fure de potassium, 

donne naissance à un corps nouveau n o m m é chloroxéthose : 

C4C150 + 2KS = 2KC1 + S 2 + C'CPO. 

Chloroxéthose. 

( M. MALAGDTI.) 

Le chloroxéthose est l i q u i d e , o léag ineux , i nco lo r e , d 'une o d e u r 

agréable, d 'une saveur sucrée. Sa densité est de 1,654. Il bou t à 210°. 

Il est insoluble dans l 'eau, soluble d a n s l 'alcool et l ' é ther . 

Le chloroxéthose , t rai té par le chlore , régénère de nouveau l 'é ther 

perchloré C 4 C1 5 0. 

Le b rome se combine avec le chloroxéthose, et p rodu i t le bromure de 

chloroxéthose C 4 Cl 3 OBr 6 , qu i a la m ê m e forme cristall ine q u e l 'éther p e r 

chloré. 

ALDÉHYDE PERCHLORÉ. C4C1402. 

Ce corps a été découvert par M. Malaguti en examinant l 'action de la 

chaleur sur l 'é ther pe rch lo ré . Il est l iquide, volatil et fumant ; il b o u t 

vers 105°. Son odeur est suffocante et insuppor tab le ; il tache la peau en 

blanc. Sous l ' influence de l 'eau, l ' a ldéhyde perch loré se change en acide 

chlorhydrique et en acide chloracét ique. 

L'alcool t ransforme l ' a ldéhyde perch loré en acide ch lo rhydr ique et 

éther chloracét ique. 
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ACIDES V I N I Ç U E S , 

ACIDE SULFOVINIQUE. C 4H S0 7S 2,I10 = C 4H r ,0,(S03)2,r]0. 

C 4 300,00 1 9 , 0 4 

H 5 62,50 3,96 
O1 700,00 khM 
S 2 Z.00,00 25,39 
HO 112,50 7,17 

1575,00 100,00 

Propriétés. 

L'acide sulfovinique est incristallisable ; il possède une réaction très 

a c i d e ; il se décompose facilement pa r l 'ébul l i t ion, régénère de l'acide 

sul fur ique et d o n n e naissance à de l 'alcool et à d e l ' é tber . Cet acide doit 

j o u e r u n rôle dans l 'éthérii lcation, car il p r e n d naissance toutes les fois 

q u e l 'alcool est en contact avec l 'acide sulfurique ; que lques chimistes 

pensen t m ê m e que l ' é tber provient de la décomposit ion de l 'acide sulfo

v in ique . 11 est à r e m a r q u e r que dans l 'acide sulfovinique, comme du 

res te d a n s tous les acides viniques, les propr ié tés de l 'acide qu i est en 

combinaison avec la molécu le d 'é ther se t r ouven t complè tement m a s 

quées : ainsi l 'acide sulfovinique ne précipite pas les sels de ba ry te . 

L'acide sulfovinique, soumis à la distillation , p rodu i t de l 'éther, de 

l 'acide sulfureux et u n e substance hui leuse encore p e u connue , à laquelle 

on a d o n n é le n o m d'huile de vin. Cette hui le se forme également dans 

la distil lation des sulfovinates. 

Préparation. 

On p r é p a r e cet acide d i r ec t emen t , en faisant a r r iver dans d e l 'acide 

sulfur ique h y d r a t é d e la v a p e u r d 'é ther , o u , p lu s fac i lement , en chauf

fant des poids égaux d 'ac ide sulfurique et d 'alcool. Ce mélange ne doit 

pas ê t re chauffé a u de là d e 125"; à par t i r d e cette t e m p é r a t u r e , et s u r 

tou t vers 140°, l 'acide sulfovinique se décompose et d o n n e naissance à 

d e l 'eau e t à d e l ' é ther qu i disti l lent (M. Liebig). 

L 'acide su l fur ique , en réagissant sur l ' a lcool , se divise en deux par

ties, d o n t l ' une s 'uni t à l ' é ther p o u r p rodu i re l 'acide sulfovinique; tandis 

q u e l ' a u t r e , qu i a abso rbé l 'eau abandonnée p a r l ' a lcool , res te à l 'état 

de l iber té d a n s le m é l a n g e . On sa tu re la l iqueur p a r du carbonate de 

b a r y t e ; l 'acide sulfur ique qu i est l ibre forme u n sulfate de ba ry te inso

lub le , t and i s q u e le sulfovinate de ba ry te res te en dissolution ; on 

décompose ce sel p a r l 'acide sulfurique é t e n d u , et l 'on évapore la 

li.fueur au b a i n - m a r i e j u squ ' à consistance s i rupeuse . 
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SULFOVINATES. 

Tous les sulfovinates sont solubles et cristallisent souvent avec facilité. 

Ces sels sont décomposés à la t empé ra tu r e de l 'ébull i t ion de l 'eau, r é g é 

nèrent de l 'acide sulfùrique et un sulfate m é t a l l i q u e , en d o n n a n t n a i s 

sance à de l 'alcool et à de l 'é lher . 

M. Marchand a soumis les sulfovinates à u n e é tude complè t e , et a 

déterminé leur composi t ion; nous donne rons ici la formule des p r i n c i 

paux sulfovinates : 

Sulfovinate de potasse . . . . 
Sulfovinate de soude 
Sulfovinate d'ammoniaque. . 
Sulfovinate de lithine 
Sulfovinate de baryte 
Sulfovinate de slrontiane. . . 
Sulfovinate de chaux 
Sulfovinate de magnésie . . . 
Sulfovinate de manganèse . . 
Sulfovinate de zinc 
Sulfovinate de cadmium . . . 
Sulfovinate de cobalt 
Sulfovinate de nickel 
Sulfovinate de cuivre 

Sulfovinate de plomb 

Sulfovinate d'argent 

Snlfovinate de potasse. — Le sulfovinate d e potasse se p résen te en 

lamelles incolores, qui sont solubles dans l ' eau , insolubles dans l 'alcool 

et dans l 'é ther . Ce sel t ombe en déliquescence à l 'air h u m i d e . 

Sulfovinate de bary te . — Ce sel forme en cristall isant des p r i smes à 

base rhombe , inal térables à l 'air, solubles dans l ' e a u , dans l ' a l coo l , et 

qui pe rden t dans le vide leur eau de cristallisation. 

La dissolution d e sulfovinate d e ba ry te s 'altère p a r u n e ébull i t ion 

prolongée et dépose d u sulfate d e ba ry te . 

sulfovinate de ehaox . — Le sulfovinate de chaux cristallise en tables 

hexagonales minces et allongées, qui sont solubles dans l 'eau, dans l ' a l 

cool et dans l 'é ther . Ce sel devient a n h y d r e q u a n d on l 'expose dans le 

vide; il commence à se décomposer vers 140°. 

Sulfovinate de p lomb. — Ce sel s'obtient en tables incolores, solubles 

K0,C<H5O,(S03)2. 
NaO,C<H50,(S03)2,2HO. 
AzH 3,I10,C JH 5l),(S0 3) 2. 
LiO,C<U50,(S0 3) 2,2HO. 
BaO,C4II50, S0 3) 2,2HO. 
StO,C<H50,!S03)2,2HO. 
CaO,C<H50,(S03)2,2HO. 
IUgO,C<H50,(S03,2,6HO. 
MnO,C<H50,(S03)2,4HO. 
ZnO,C< fII50,(S03)2,2HO. 
CdO,C<ll 50/S0 3

y

2,21IO. 

CoO,Cul 50,(S0 3) 2,2HO. 
NiO.CWO.lSOSjViHO. 
CuO,C<H 50,(S05) 2,4HO. 
PbO,C<l]*0,(S03)2,2HO. 
PbO,C<HsO,(S03;2. 
Ago,cni5o,(so3)2. 
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dans l 'eau et dans l 'alcool. Le sulfovinate de p l o m b pe rd son eau de 

cristallisation lorsqu 'on l'expose dans le vide ou bien q u a n d on le sou

m e t à l 'action de la chaleur . 

E n faisant digérer u n e dissolution de ce sel avec de l 'oxyde de p lomb 

récemment p répa ré , on obtient u n sous-sulfovinate de p l o m b incr is-

tall isable. 

Suifovtnate d 'argent . — Ce sel est b l a n c , c r i s ta l l in , soluble dans 

l 'eau et dans l 'alcool. 

ACTION D E L 'ACIDE SULFURIQUE SUR L ' H Y D R O G È N E 
BICARBONÉ. 

L 'hydrogène b icarboné , traité par l 'acide sulfurique a n h y d r e , donne 

u n acide p résen tan t u n e grande analogie avec l 'acide sulfovinique et qui 

a reçu le n o m d'acide althionique (M. Regnaul t ) . 

Si l 'on fait réagir h équivalents d'acide sulfurique su r 1 équivalent 

d 'hydrogène bicarboné, il se produi t un composé qui a été n o m m é 

sulfate de carbyle, et qui a pour formule C 4 H 4 ( S 0 3 ) 4 . 

Le sulfate de carbyle dans son contact avec l 'eau donne naissance à 

u n a c i d e , Y acide éthionique, qui a pour formule C 4 H 4 , (S0 3 ) 4 , 2HO. 

L'acide é thionique forme avec la bary te u n sel qui a p o u r formule 

(BaO) 2 ,C 4 H 4 , (S0 3 ) 4 ,HO. 

Lorsqu 'on fait bouil l i r l 'acide éthionique dans l 'eau, u n e part ie de 

l 'acide sulfurique se t rouve éliminée et l 'on obtient u n acide isomère de 

l 'acide sulfovinique, que l'on n o m m e acide iséthionique et qui a pour for

mu le C 4 H 5 0 , ( S 0 3 ) 2 , H O . Les acides éthionique et iséthionique se produisent 

encore lorsqu 'on fait agir l'acide sulfurique en excès sur l 'alcool et sur 

l 'é ther . (M. MAGNDS.) 

HUILE DE VIN LÉGÈRE. — HUILE DE VIN PESANTE. 

Lorsqu 'on distille de l'alcool avec un g rand excès d 'acide sulfurique, 

ou qu 'on chauffe des sulfovinates, on obtient des corps hui leux mal 

dé terminés qui ont été désignés sous le n o m d'huile douce de vin, et 

d'huile de vin pesante. Ce dernier corps possède u n e odeur aromatique 

agréable ; il est p lus pesant que l 'eau ; il en t re en ébull i t ion à 280° ; il 

parai t avoir p o u r formule C 4 H 5 Û,C 4 H 4 , (S0 3 ) 2 . L 'hui le de vin pesante se 

décompose dans l 'eau bouillante en acide sulfovinique et en u n e substance 

qu i a reçu le n o m d'huile de vin légère. 

L'hui le de vin légère est un mélange de deux carbures d 'hydrogène 

découverts pa r Seru l las , et isomériques avec l 'hydrogène bicarboné. 
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ACIDE PHOSPHOVINIQUE. C4H506Ph,2HO = C4H sO,Ph05,2UO. 

C4 300,00 18,89 
H5 62,50 3,93 
O6 600,00 37,79 
Ph 400,00 25,19 
(HO)2 225,00 14,10 

1587,50 100,00 

Propriétés. 

L'acide phospl iovinique est incristal l isable ; il agit for tement sur la 

teinture de tournesol . On peu t faire bouil l i r sa dissolution, q u a n d elle est 

é tendue, sans la décompose r ; mais q u a n d elle est concen t rée , elle se 

détruit en régénéran t de l 'acide phosphor ique et en dégageant de l 'alcool, 

de l 'éther et d e l 'hui le de vin. 

Tous les phosphovinates sont solubles dans l 'eau ; p lus ieurs c r i s ta l 

lisent avec facil i té, et p résen ten t u n e g rande analogie avec les sulfo-

vinates. 

Le phosphovinate de ba ry t e a p o u r fo rmule (BaO) 2 .C*H 5 O,Ph0 5 , 12H0. 

Il est beaucoup p lus soluble à froid qu ' à chaud . 

Préparation. 

Pour obtenir l 'acide phosphovinique, on m ê l e ensemble 100 par t ies 

d'alcool à 95° et 100 part ies d 'acide phosphor ique s i r u p e u x ; on chauffe 

le mélange ju squ ' à 80" et on le main t ien t p e n d a n t que lque temps à cette 

t empéra tu re ; on l ' abandonne à la t empéra tu re ord ina i re pendan t v ing t -

quatre heures ; on l 'é tend d ' e a u . puis on le sa ture p a r d u carbonate d e 

baryte ; on filtre et l 'on évapore la l iqueur j u s q u ' à ce qu 'e l le laisse 

déposer des cr is taux de phosphovinate de ba ry te . Ce sel de ba ry te d é c o m 

posé pa r l 'acide sulfur ique donne de l 'acide phosphovin ique . Cet acide 

doit ê t re évaporé d a n s le vide ju squ ' à consistance s i rupeuse . (Pelouze.) 

ACIDE PHOSPHOB1VI1VIQUE. (CWO^PllOVlO. 

Lorsqu 'on m e t d e l 'acide phosphor ique a n h y d r e sous u n e cloche en 

contact avec des vapeurs d 'é ther , il se forme u n e masse j aune , visqueuse, 

qui se liquéfie à la longue . E n é tendan t d 'eau la l iqueur et en la t ra i t an t 

par l 'acétate d e p l o m b , on obtient un précipité de phosphovinate d e 

v. 'v 

L'un de ces ca rbures est so l ide , on le n o m m e éthérine ; l ' au t re est 

liquide , on lui a d o n n é le n o m A'éthérole. Ces deux ca rbures se volati

lisent à une t empéra tu re de 280° envi ron. 
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p l o m b inso lub le , tandis qu ' i l reste en dissolution d u pbosphobivinate 

de p l o m b que l 'on peu t faire cristalliser pa r évaporation. E n trai tant ce 

sel pa r l 'hydrogène sulfuré, on me t en l iberté l 'acide phosphobivinique. 

Cet acide est hu i leux . Il p rodui t avec la chaux u n sel cristallisable qui a 

p o u r fo rmule : C a O , ( C 4 H 5 0 ) 2 , P h 0 5 . 

À 180", le pbosphobivinate de p l o m b en t r e en fusion, et, à u n e chaleur 

p lus élevée, il se décompose, en d o n n a n t naissance à u n l iquide incolore, 

n e u t r e , q u e l 'on considère c o m m e Xëtherphosphorique neutre ( C 4 H 5 0 ) 3 , PhO 5 . 

L'alcool absolu donne auss i , p a r l 'action de l 'acide phosphor ique 

a n h y d r e , de l 'acide phosphovinique et de l 'acide phosphobivinique. 

(M. WOEGKLI.) 

A C I D E ÉT1IÉROPHOSPIIORECX. C 4 H 5 0 , P h H 0 4 , H O . 

L'acide é thérophosphoreux a été découver t pa r M. W u r t z , qu i l'a 

ob tenu p a r la réaction d u pro toch lorure de phosphore sur l 'alcool. Il 

p résen te peu de stabilité à l 'état isolé. Il forme des sels en s 'unissant aux 

bases . M. W u r t z a analysé les é thérophosphi tes de ba ry te , de potasse, de 

p l o m b et de cuivre . 

A C I D E S U L F O X Y P H O S P H O V I N I Q I I E . c 4 H 5 0 , P h S 3 0 2 , H O . 

Cet acide a été découver t pa r M. Cloëz. On l 'obtient p a r l 'action du 

chlorosulfure de phosphore su r l 'alcool ord ina i re . 

Les sulfoxyphosphovinates de potasse el de soucie sont solubles dans 

l 'alcool. 

A C I D E A R S É N I O V I N I Q U E . ( C 4 H 5 0 ) 2 , A S O S , H O . 

M. F . Darcet a ob tenu u n acide arséniovinique en chauffant de l'acide 

a rsén ique avec de l 'alcool concent ré . L 'arséniovinate de ba ry t e a pour 

formule : B a O ^ C ' L P O ^ A s O 5 . L'acide arséniovinique peut donc ê t re com

paré à l 'acide phosphobiv in ique . 

A C I D E C A R B O V I N I Q U E . C 6 H S O 5 , H 0 — C 4 H 5 0 , ( C 0 2 ) 2 , H O . 

C 6 450 ,00 40,00 

H 5 62 ,50 5 , 5 5 

O 5 . 5 0 0 , 0 0 4 4 , 4 4 

HO 112 ,50 10 ,01 

1125,00 1 0 0 , 0 0 

On p r é p a r e le carbovinate de potasse KO,C 4 H 5 0, (C0 2 ) ' 2 en faisant arriver 

de l 'acide carbonique dans un mélange de potasse et d'alcool anhydre . 

Il se précipite u n mélange d e carbona te , de b icarbonate et de carbovinate 

de potasse. On traite le mélange par de l'alcool a b s o l u . qui n e dissout 
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ACIDE BISULIOCARBOVINIQUE, ACIDE XANTHIQUB. 3L 

que le carbovinate de potasse. Ce sel cristallise en belles pai l let tes 

nacrées ; on peu t en re t i rer l 'acide carbovinique en le t ra i tan t pa r l 'acide 

hydrofluosilicique. 

L'acide carbovinique est à peine connu . (MM. DUMAS et PÉLIGOT.) 

ACIDE OXALOVINIQUE. C 4H 50,(C 20') 2 ,H0. 

L'acide oxalovinique est peu stable : il suppor te cependant u n e t e m 

pérature de 100° sans se décomposer . Les oxalovinates sont en généra l 

solubles dans l 'eau. 

On p répare l 'oxalovinate d e potasse en t ra i tan t avec précaut ion l 'é ther 

oxalique par de l'alcool et u n e peti te quant i té de potasse. 

Ce sel cristallise en paillettes c o m m e le précédent , et d o n n e de l 'acide 

oxalovinique q u a n d on le t rai te p a r l 'acide hydrofluosilicique. 

(M. MlTSCHERLICH.) 

ACIDE CHLOROXALOVINIQUE. C4C1S0,(C203;2,HO. 

M. Malagutl a ob tenu l 'acide chloroxalovinique, dans lequel tout l ' h y 

drogène de l 'é ther est remplacé p a r d u chlore en dissolvant dans d e 

l 'ammoniaque l 'é ther oxamique perchloré C 4 C l 5 0 , C 4 0 5 , A z H 2 . 

Après avoir fait agir de l ' ammoniaque s u r l 'é ther oxamique perchloré , 

on ajoute à la dissolution un léger excès de ca rbona te de soude , on é v a 

pore à siccité dans le vide ; l ' ammoniaque se t rouve ainsi déplacée p a r la 

soude. On reprend par l 'eau ; on sa tu re la soude pa r l 'acide sulfurique , 

on évapore au ba in -mar ie , et l 'on trai te le rés idu p a r d e l'alcool absolu 

qui dissout l 'acide chloroxalovinique. Cet acirle cristallise en aiguilles 

incolores ; il b lanchi t la l a n g u e , sa saveur est b r û l a n t e ; il est dé l i ques 

cent et se dissout facilement d a n s l 'alcool et l ' é ther . Il forme avec les 

bases des sels cristall isables. 

ACIDE BISULFOCARBOVINIQUE, ACIDE XANTHIQUE. C6I150S*,HQ 

= C 4U 50,(CS 2) 2 ,H0. 

C6 ¿50,00 29,50 
H5. 62,50 4,09 
O 100,00 6,55 
S 4 800,00 52,45 
HO 112,50 7,41 

1525,00 100,00 

Le sulfure de carbone C S 2 , qu i présente , c o m m e on lè Sait, u n e c e r 

taine analogie avec l 'acide carbonique CO 2 , p e u t , c o m m e ce dern ier 

acide, réagir su r l 'alcool en présence d e la potasse, et former u n sel 

KO,C 4 H 5 0,(CS 2 ) 2 . qui a été n o m m é xan tha te ou mieux bisulfocarbovinate 
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de potasse. Ce sel correspond en effet au carbovinate de potasse 

K 0 , C 4 H 3 0 , ( C 0 2 ) 2 ; le soufre d u sulfure d e carbone remplace l 'oxygène de 

l'acide carbonique . 

L'acide bisulfocarbovinique s'obtient en versant de l 'acide ch lorhydr ique 

étendu sur du bisulfocarbovinate de potasse. Cet acide est l iquide, oléa

g ineux, inco lore , p lus pesant que l ' e a u ; son odeur est forte et désa

gréable ; il rougi t d ' abord le papier d e tournesol et le décolore ensuite. 

11 est combust ible et r é p a n d en b r û l a n t u n e odeur d 'acide sulfureux ; 

il se décompose facilement sous l 'influence de la chaleur . L'eau n e le 

dissout pas . 

Les bisulfocarbovinates alcalins sont solubles dans l 'eau ; les autres 

bisulfocarbovinates sont j aunes et insolubles. Le sel de potasse est r e m a r 

quable pa r sa bel le cristallisation ; il forme de longues aiguilles b r i l 

lantes et incolores, qu i jaunissent au contact de l 'air. 

Le sel de ba ry te se présente en masse visqueuse q u i , sous l'influence 

de l ' eau , se converti t en un sel cristallin ayan t p o u r formule : 

Ba0 ,C 4 H 5 0 , (CS 2 ) 2 , 2H0 . (M. Zeise.) 

Lorsqu'on soumet à l 'action de la cha leur les bisulfocarbovinates de 

potasse ou de p lomb, on obtient un gaz et deux corps sulfurés l iquides mal 

déterminés (M. Couerbe). Il se forme en o u t r e , dans ces dist i l lat ions, un 

composé t rès fétide qui sera étudié p lus loin, sous le n o m d e mercaptan. 

ACIDE TARTROVINIQUE. C 1 2H 90",HO = C*H5O,C8H4O10,HO. 

C 1 2 900,00 4 0 , 4 4 

H° 112,50 5,04 
O" 1100,00 49,48 
IIO 112,50 5,04 

2225,00 100,00 

Cet acide se produi t en chauffant de l 'acide t a r t r ique et de l'alcool. 

On sature le mélange par d u carbonate de bary te , on filtre, e t l 'on fait 

cristalliser le ta r t rovina te d e bary te B a O , C 4 H 5 0 , C 8 H 4 0 1 ( ) . Ce se l , traité 

par l 'acide sulfurique, d o n n e l 'acide t a r t r o v m i q u e , qu i cristallise en 

prismes al longés à base r h o m b e . Cet acide est t rès soluble d a n s l 'eau et 

l 'alcool, et insoluble dans l 'é ther . Il se décompose , p a r l 'action p r o 

longée de l 'eau, en alcool et en acide ta r t r ique . 

Les tar t rovinates cristallisent facilement et se changent en tartrates 

quand on les soumet à l 'action prolongée de l 'eau boui l lante . 

(M. GUÉRIN-WARRY.) 

ACIDE PARATARTROVINIQl'E. C4H5O,C°[r*O10,HO. 

L'acide para ta r t r ique , chauffé avec de l ' a lcool , d o n n e l 'acide para ta r -

trovinique, isomère de l 'acide ta r t rovin ique . 
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L'acide para tar t rovin ique forme des pr ismes rhomboïdaux , dé l iques 

cents à l'air, solubles dans l 'eau et l 'étlier. 

Les para tar t rovinates sont cristallins et présentent les mêmes p r o 

priétés que les tar t rovinates cor respondants . (31 GUÉRIN-VYARRY.) 

ACIDE MÉCOKOVINIOUE. C'°H 60' 2,2H0 = C4H50,C"H0<',2H0. 

C'8 1350,00 47,36 
H 6 75,00 2,63 
O 1 2 1200,00 42,10 
(HO)2 225,00 7,91 

2850,00 100,00 

L'acide méconovinique forme des aiguilles incolores, qui fondent à 158° 

et se dissolvent dans l 'eau, l 'alcool et l ' é ther . 

La dissolution d 'acide méconovinique colore les sels de pe roxyde de 

fer en rouge de sang. 

Les méconovinates sont r emarquab le s par leur stabilité. Le sel de b a 

ryte est cristallin et de couleur j a u n e . Le méconovinate d 'a rgent a p o u r 

formule : A g O , H O , C 4 H 5 0 , C 1 4 H O " , 2 H O . 

Pour obtenir l 'acide méconov in ique , on fait passer u n couran t de gaz 

chlorhydr ique sec à t ravers u n e dissolution d 'acide méconique dans 

l'alcool absolu. La l iqueur , a b a n d o n n é e à e l l e -même , dépose des aiguilles 

d'acide méconovinique, que l 'on purifie p a r de nouvel les cristallisations. 

Les eaux mères de ces cr is taux, soumises à l ' évapora t ion , donnen t u n 

liquide hui leux qu i se p r e n d , pa r le refroidissement, en u n e masse c r i s 

talline. 

Ceprodui tes t un ac idenouveau , q u i a p o u r f o r m u l e ( C 4 H 5 0 ) 2 , C 1 4 H 0 1 1 , H O , 

et que l 'on a n o m m é acide méconobivinique. 

ACIDE COMÉNOVINIOCE. C 1 6 H 7 0 9 ,H0 = C 4H 50,C' 2H 20 8 ,H0. 

C 1 6 1200,00 52,17 
H' 87,50 3,80 
O9 900,00 39,13 
HO 112,50 4,90 

2300,00 100,00 

Cet acide forme des aiguilles a n h y d r e s qui fondent vers 135° , et se 

subliment en par t ie à cette t empéra tu re . 

L'acide coménovinique est soluble dans l 'eau et d a n s l 'alcool. 11 coa

gule l ' a lbumine et colore en rouge les sels de pe roxyde de fer. On le 

prépare en faisant passer u n couran t de gaz ch lo rhydr ique dans de l ' a l 

cool qui tient en suspension de l 'acide coménique. Lorsque cet acide est 
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dissous, on évapore la l iqueur à sec et l 'on r e p r e n d le résidu pa r d e l'eau 
c h a u d e , qu i dépose, en se refroidissant, de BEAUX cr is taux d 'acide comé-
novinique . 

Les coménovinates sont peu s tables . 

Nous d o n n o n s ici u n e liste des p r inc ipaux acides viniques : 

Acide arséniovinique , . . (C4J150,2,AsOs,HO. 
Acide camphovinique C 4.l 5O,tC l 0H 7O 3; 2,HO. 
Acide earbovinique C4MsO,(C02)2,HQ. 
Acide carbamovinique C 4II 50,C 2Il 2Az0 3. 
Acide chloroxalovinique C4C150, C 2 0 3

;

2 , t lO. 
Acide comer.ovin.qiie G 4ll 5O,C' 2ll 20 8,HO. 
Acide cyanurobivinique (C 4H 50) 2,C 6Az 30 3HO. 
Acide éthërophosphoreux C 4H 50,P1.H0 4,H0. 
Acide méconovinique . . . . . . . . C<|] ,0,C'<1]0".2[I0. 
Acide méconobivinique (CWO^CUflO^HO. 
Acide mellovinique . . , , C 4n 50,(C 40 3

;

2 ,HO. 
Acide mucovinique C 4 l l 5 0,C l 2 rl 8 0 1 4 ,HO. 
Acide oxalovinique C 4n 50,(C 20 3) 2,HO. 
Acide oxamovinique C 4il 50,C 4H 5AzI] 2. 
Acide phosphoviniqne C 4 .l 50,Ph0 5 ,2HO. 
Acide phosphobivinique (C 4H 50) 2,Ph0 5,lIO. 
Acide sulfacétovinique C'H 50,C 4lI 20 2,(S0 3) 2,HO. 
Acide sulfocarbovinique C 4 n s O,C0 2 ,CS2,HO. 
Acide bisulfocarboviniqi.e(xanthique) C 4U 50,(C- 2j 2,tlO. 
Acide irisiilfocarbovinique C4il5S,(CS2)3,HQ. 
Acide sulfovinique C 4l|50,(S0 3j 2,HO. 
Acide sulfoxyphosphovinique C4H50,PliS2O3,2HO. 
Acide tartrovinique C4[]50,C8.I40'°,I10. 
Acide paralartrovinique C 4a 5O,C 8Il 4O 1 0 ,HO. 

A C T I O N IDES H T D R A C I D E S S U R I I ' A I I C O O I I . 

ETHER CHLORHYDRIQUE. C4H5C1. 

G* 
H* 
Cl. 

3 0 0 , 0 0 

6 2 , 5 0 

4 4 3 , 2 0 

3 7 , 2 3 
7 , 7 5 

5 5 , 0 2 

8 0 5 , 7 0 1 0 0 , 0 0 

Propriétés. 

Cet étirer est l i qu ide , i nco lo re , soluble dans 24 par t ies d 'eau. Sa 
dens i t é , à 5°, est de 0 ,874 . Il bou t à 11°; aussi sa tension est-elle consi
dérab le . Lorsqu 'on le verse sur la ma in , il s 'évapore subi tement et pro-
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Density 
Den&ite. Ebullition, de \apeur. Volumes. 

Ether chlorhydrique. . . . C*H5C1 0,874 11° 2,219 4 
Ether bichlore CHl'Cl2 1,174 64" 3,478 4 
Ether trichlore CHVa* 1,372 75° 4,530 4 
Ether quadrichlord . . . . C4fl20l< 1,539 102° 5,799 4 
Ether quimichlore" C4I1C1:> 1,640 146" 6,974 4 
Sesquichlorure de carbone. C.'Cl6. 

La dens i t é , le point d 'ébull i t ion et la densi té de vapeur des é t h e r s 

chlorhydr iques chlorés augmen ten t donc avec la propor t ion de c h l o r e . 

Quoique les proprié tés de ces substances soient essent iel lement d i f fé 

rentes, leur molécule n e change pas ; car la condensat ion reste t o u j o u r s 

la m ê m e . Les formules cor respondent toutes à 4 vo lumes de vapeur . S i 

la condensation varie dans le sesquichlorure de carbone de F a r a d a y 

C 4C1 6 , c'est q u e ce dern ie r corps n ' appar t i en t p lus à la série de l ' é t h e r 

ch lorhydr ique . 

duit u n e vive impression de froid. Si les bouclions des appare i l s q u i o n 

contiennent pe rden t u n peu et qu ' i ls soient légèrement h u m i d e s et f r o i d s , 

il se p r o d u i t , à l eu r surface, u n e espèce de neige b lanche , c r i s t a l l i n e , 

exhalant l ' odeur d e l 'é ther c h l o r h y d r i q u e , et qui paraî t ê t re u n h y d r a t e 

de cet é ther . ( J . P ierre . ) 

L'éther ch lo rhydr ique se décompose au rouge et d o n n e des v o l u m e s 

égaux d 'hydrogène carboné et d 'acide ch lo rhyd r ique . (M. T h e n a r d . ) 

11 se combine avec u n certain n o m b r e de sels. (M. Kuh lmann . ) 

Les propriétés d u chlore se t rouvent dissimulées dans cet é ther ; i l n e 

précipite pas l 'azotate d ' a rgent . Il b r û l e avec u n e f lamme verte fu l ig ineuse 

et donne naissance à u n e l iqueur acide, dans laquel le on constate f a c i l e 

ment la présence de l 'acide ch lo rhydr ique . 

L'éther ch lo rhydr ique présente u n e g rande s tabi l i té ; on peu t , en effet, 

le distiller su r la potasse, sans l 'a l térer sensiblement . 

L ' ammoniaque converti t l en tement l 'é ther ch lo rhydr ique en c h l o r h y 

drate d 'é thyl iaque : 

C<fI5Cl + Azll° = C*lI7Az,HCl. 

Élher Chlorhydrate 
chlorhydrique. d'éthyliaque. 

Lorsqu 'on t ra i te l ' é ther ch lo rhydr ique pa r u n courant de c h l o r e , o n 

lui enlève successivement ses équivalents d ' hydrogène , et on le t r a n s f o r m e 

finalement en sesquichlorure de carbone de Fa raday . M. R c g n a u l t a 

obtenu à l 'état de pu re t é tou te la série d e composés chlorés qui p r e n n e n t 

naissance dans ce cas ; il a p u dé te rmine r l eur densité , l eu r point d ' é b u l -

lition et leur densité de vapeur . Ces résul ta ts sont indiqués d a n s l e 

tableau suivant : 
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Préparation. 

L'éther ch lo rhydr ique p r e n d naissance toutes les fois que l 'acide ch lo r -

hydr ique se t rouve en présence de l 'éther. 

On peut le p répare r en disti l lant dans u n e co rnue d e verre des volumes 

égaux d'acide ch lo rhydr ique d u commerce et d'alcool ; on fait c o m m u 

n iquer la cornue avec deux flacons ; le p remier flacon est plein d 'eau, et 

ser t à laver l 'é ther ch lo rhydr ique qui vient se condenser dans le second 

flacon, qu 'on a en touré de glace. (M. Thenard . ) 

On obtient encore l 'éther ch lo rhydr ique en distillant de l 'alcool 

sa turé de gaz ch lo rhydr ique . L 'éther ch lo rhydr ique t raverse u n premier 

flacon qui contient un peu d 'eau, puis un second flacon plein d'acide 

su l fur ique , et enfin un troisième flacon laveur qu i est plein d 'eau. En 

sor tant d u dernier flacon, l 'é ther passe dans u n t ube rempl i de chlorure 

d e ca lc ium, et vient se condenser dans u n petit bal lon en touré d 'un 

mélange réfrigérant. 

ÉTHER BROMHYDRIQUE. C'H5Br. 

C4 300,00 22,01 
11*. 62,50 4,58 
Br 1000,00 73,41 

1362,50 100,00 

On prépare cet é ther en me t t an t l 'alcool en contact avec d u b r o m u r e 

de phosphore , q u i , en présence de l 'eau, d o n n e naissance, comme on le 

sa i t , à d e l'acide b r o m h y d r i q u e ; en soumet tant ce mélange à la distil la

tion, on obtient u n l iquide t rès vola t i l , soluble dans l'alcool et insoluble 

d a n s l 'eau, qui est l 'é ther b r o m h y d r i q u e . (Serullas.) 

Suivant J. P ier re , l 'é ther b r o m h y d r i q u e bou t à 40°,7, sous la pression 

d e 0°,757 ; il a u n e odeur vive, é thérée, suffocante et se décompose à une 

t empé ra tu r e voisine du rouge sombre . L 'é ther b r o m h y d r i q u e , t rai té par 

l ' ammoniaque , se t ransforme en b r o m h y d r a t e d 'é thyl iaque. 

ÉTHER IODHYDRIQUE. C 4H 5I. 

C* 300,00 15,39 
H5 62,50 3,20 
t 1586,00 81,41 

1948,50 100,00 

Cet éther a été découvert p a r Gay-Lussac. On l 'obtient en distillant de 

l 'alcool sa turé de gaz iodhydr ique ; il est l iquide, incolore ; son odeur est 

é thé rée ; il bout à 64°,8. Sa densité est égale à 1,920. En faisant passer sa 

vapeur à t ravers un tube de porcelaine chauffé au rouge . M. E . Kopp a 
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597,93 100,00 

Cet éther est l i q u i d e , incolore, fluide et t rès volatil . Il b rû l e avec u n e 

flamme bleue en dégageant d e l 'acide fluorhydrique. 

L'éther f luorhydr ique a t t aque le verre , aussi do i t -on le conserver dans 

un vase de p la t ine . 

Pour l 'obtenir , on fait r e n d r e des vapeu r s d'acide fluorhydrique dans 

de l'alcool absolu et refroidi. Cet a lcoo l , soumis ensuite à la distillation, 

fournit u n l iquide incolore, qu i a b a n d o n n e de l 'é ther fluorhydrique lors

qu'on le me t en contact avec l 'eau. ( M . REINSCH.) 

ÉTHER SULFHYDRIQUE. C4H5S. 

G4 300,00 53,33 
H5 62,50 11,11 
S 200,00 35,56 

562,50 100,00 

M. Regnaul t a ob tenu cet é ther par double décomposit ion, en faisant 

obtenu le composé C 4 H 4 P . Suivant J. P ie r re , cet éther se t ransforme en 

éther ch lorhydr ique sous l ' influence d u chlore . 

Les métaux exercent su r l 'é ther i odhydr ique u n e action tou te p a r t i -

, culière. 

L'éther iodhydr ique , chauffé en présence du zinc, à la t empé ra tu r e 

de 150 ·, se convert i t en u n mélange d 'é thyle , d ' h y d r u r e d 'é thyle et de 

gaz oléfiant : 

3(C«H5I) + 3Zn = 3(ZnI) + C4W - f c«I]6 -)- C*H*. 

Élher lodure Éthyle. Hydrure Gaz 
iodhydrique. de zinc. d'éthyle. oléfiant. 

Le c a d m i u m réagit d ' une man iè re semblable sur l 'é ther iodhydr ique . 

( M . Schuler . ) 

Si l 'on t rai te l 'é ther i odhydr ique par le z inc , en présence de l 'eau, on 

obtient de l ' h y d r u r e d 'é thyle , de l ' iodure et de l 'oxyde de zinc : 

2(C4H*I) + 2HO -f- 4Zn = 2(C4H6) + 2(ZnI) + 2(ZnO) 

lodure Oxyde 
de zinc. de zinc. 

L'étain a t taque l 'é ther iodhydr ique et donne u n e masse cristall ine 

d ' iodure de s tannéthyle . (MM. Cahours et Riche.) 

Enfin l 'alliage de potassium et d 'ant imoine t ransforme l 'é ther i o d h y 

drique en st ibéthyle. ( M . FRANKLAND.) 

ÉTHER FLUORHYDRIQUE. C<H5F1. 

C< 300,00 50,17 
H5 62,50 10,45 
Fl 235,43 39,38 
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réagir su r l 'é ther chlor l iydr ique le monosul fure de potassium en disso

lut ion dans l 'alcool. Cette réaction peu t se représen te r pa r la formule 

suivante : C 4H 5C1 + KS = KC1 + C 4 H 5 S . 

L 'éther sul fhydr ique doit ê t re lavé avec de l 'eau à plus ieurs reprises, 

puis desséché sur d u ch lo rure de calcium. 

L 'é ther sul fhydr ique est incolore ; il bou t à 75°. Sa densité est égale à 

0 , 8 2 5 ; sa densité de vapeur est de 3 ,13 . La formule C 'H 5 S correspond 

à 2 volumes de vapeur . Son odeur est excessivement désagréable . 

L 'éther sulfhydrique, t rai té pa r le c h l o r e , d o n n e naissance à u n p r o 

du i t hui leux t rès fétide qui a p o u r formule C 4 HC1 4 S. 

Le b ichlorure de m e r c u r e et le b ich lo ru re de p la t ine forment avec 

l 'é ther sulfhydrique des composés crislall isables. 

MERCAPTAN. C 4H 6S 2 = C'HJS,HS. 

G* 3 0 0 , 0 0 38,70 
H6 75,00 9,67 
S 2 4 0 0 , 0 0 51,63 

7 7 5 , 0 0 1 0 0 , 0 0 

L'éther su l fhydr ique peut se combiner avec 1 équivalent d 'hydrogène 

sulfuré et donne r naissance à un corps qu i a été n o m m é mercaplan, et qui 

a p o u r formule C'H^SjtlS. Les par t i sans de la théorie de l 'éthyle donnent 

à ce corps le n o m de sulfhydrate de sulfure d'éfhyle. 

On obtient le mercap tan : 1" en chauffant u n mélange de sulfovinate 

de chaux et de sulfure de potass ium (Zeise) ; 2° en dist i l lant d e l 'éther 

ch lor l iydr ique sur un sulfhydrate de sulfure alcal in. (Regnaul t . ) 

Le mercap tan est l i qu ide , i nco lo re , fluide ; son o d e u r est alliacée et 

insuppor tab le ; il bou t à 36". Sa densi té est égale à 0,842. Il est inso

luble dans l 'eau, et soluble en toutes p ropor t ions dans l 'alcool et l 'éther. 

Lorsqu 'on le me t en contact avec les oxydes m é t a l l i q u e s , il se forme 

1 équivalent d ' e a u , et l ' hydrogène de l 'acide sul fhydr ique est remplacé 

p a r 1 équivalent de méta l . 

La formule suivante représente l 'action d e l 'oxyde de p lomb sur le 

m e r c a p t a n : C 4 H"S,HS + PbO = HO + P b S , C 4 I P S . Quelques plpmistes 

considèrent ce composé c o m m e formé p a r la combinaison d u sulfure 

d 'é thyle avec d u sulfure de p l o m b ; d ' au t res l 'envisagent cornme une 

combinaison de p l o m b et de mercap tan et lui d o n n e n t le n o m de mer-

capture de plomb. 

La facilité avec laquel le le mercap tan agit s u r le m e r c u r e lui a fait 

d o n n e r son n o m , tiré de mercurium captans. On a aussi comparé le mer

captan à u n alcool dans lequel l 'oxygène serait remplacé pa r d u soufre. 

L'alcool a p o u r formule , en effet, C 4 H ' 0 , H O , et le mercap tan peut être 

représen té pa r C 4 H 5 S , H S . 
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Lorsqu'on distille un mélange de sulfovinate de potasse et d e pe r su l -

fure de potass ium, on obtient u n composé qui 3 p o u r formule C a H 5 S 2 . 

Il est l i qu ide , insoluble dans l ' eau ; son point d 'ébull i t ion est à 51°. 
Yers la fin de Ja d is t i l la t ion, il se forme u n l iquide j a u n â t r e t rès peu 

volati l , qui a p o u r formule C ' r P S 3 . 

Enfin, pa r l 'action du sulfocyanure de potassium su r le sulfovinate de 

chaux, on obtient le composé C'H 5 GyS 2 , qui est l 'é ther sul focyanhydr ique 

de l 'alcool. Cet é ther est insoluble dans l 'eau, soluble en toutes p r o p o r 

tions dans l 'alcool et dans l 'é ther , d ' une densité de 1,020 à 16°. (M. Ca-

hours .) 

Lorsqu'on fait réagir l 'acide azotique sur le bisulfure d 'é thyle , le m e r 

captan ou l ' é ther su l focyanhydr ique de l ' a lcool , on obtient u n acide qui 

a pour formule C 4 H 5 0 , ( S 0 2 ) 2 , H O , et qu 'on a appelé acide sulfo-éthylolique. 

(MM. Cahours , Kopp, Musprat t . ) 

Les sulfo-éthylolates sont crjstaJlisables et sojubles dans l 'eau. 

Nous donnons ici la formule des p r inc ipaux sulfo-éthylolates : 

Sutfo-étbylolate de potasse . . KO,C 4H 50,(S0 2. 2 (à 120°). 
Sulfo-élhylolate de soude. . . 1\aO,C4lJ50,(S02)2,HO. 
Sulfo-élhylolate de baryte . . BaO,C 4ll 50,(S0 2 2,HO. 
Sulfo-éthylolale de chaux. . . CaO.C'II^CVSO2,2 (à 100°). 
Sulfo-élhylolate de cuivre. . . CuO^H'O^SO^^ôllO. 
Sulfo-éthylolate d'argent . . . AgO,C 4U 50,(S0 2)'. 

ÉTHER CYANHYDRIQUE. CWAz = C4H5Cy. 

C6. ¿50,00 65,45 
H5 62,50 9,09 
Az 175,00 25,46 

687,50 100,00 

Propriétés. 

L'éther cyanhydr ique est l iquide, i nco lo r e , t rès v é n é n e u x , d ' une 

odeur alliacée ; il bou t à 82°. Sa densité est de 0,787. Il est inflammable, 

insoluble dans l ' eau, t rès soluble dans l'alcool et l 'éther. 

Le potassium a t t aque v ivement l 'éther cyanhydr ique ; il se produi t , 

dans cette réac t ion , u n e cer ta ine quant i té d ' h y d r u r e d 'é thyle C 4 H 6 , d u 

cyanure de potassium et u n alcaloïde C 1 8 H 1 3 À z , po lymère de l ' é ther 

cyanhydr ique , qui a été n o m m é cyanëlffine. (MM. F rank land et Kolbe.) 

La cyanéthine est b l a n c h e , sans odeur et p resque sans saveur : son 

La découverte du mercap tan et l ' é tude des mercap tu res sont dues à 

M. Zeise. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



60 ALCOOLS. 

point de fusion est à 180°, et son point d 'ébull i t ion à 280°. Mais à cette 

t e m p é r a t u r e elle c o m m e n c e à se décomposer . Cette base est soluble 

dans l ' a lcool , t rès petr soluble dans l 'eau froide et u n peu p lus soluble 

dans l 'eau boui l lan te . On a ob tenu l 'azotate , le sul fa te , le chlorhydrate , 

le chloroplat inate et l 'acétate de cyanéthine. (MM. Frank land et Kolbe.) 

L ' é the r cyanhydr ique versé dans u n e solution boui l lante de potasse se 

t ransforme en métacé ta te de potasse ; il se dégage de l ' ammoniaque : 

C 6 H 5 A z + K O + 4 H O = K O , C 6 H ° 0 3 + HO - f AzH 3 . L 'acide sulfurique 

é tendu d 'eau agit c o m m e la potasse. 

Préparation. 

L'é ther cyanhydr ique a été ob tenu en exposant à l 'action d ' u n e douce 

cha leur u n mélange à part ies égales de sulfovinate d e potasse et de cya

n u r e de potass ium. 

On p rodu i t encore l 'éther cyanhydr ique de l 'alcool en faisant réagir 

l 'acide phosphor ique a n h y d r e sur la métacétamide et sur le métacétate 

d ' ammoniaque . (PELOUZE.) 

ÉTHER SÉLÉNHYDRIQUE. C4IJsSe. 

L'é ther sé lénhydr ique est l iquide, de couleur j a u n e , d ' une odeur 

désagréable, et p lus pesant que l 'eau. Il s 'enflamme avec facilité et brûle 

en r épandan t des vapeurs rouges de sé lénium. 

On peu t considérer l 'é ther sé lénhydr ique comme d u sélénéthyle, 

composé ana logue au s tannéthylc , au bismulhéthyle, au stibéthyle, etc. 

E n effet, l 'é ther sé lénhydr ique , mis en présence d u ch lo re , d u brome, 

de l ' iode, de l 'acide azotique, se compor te abso lument c o m m e u n corps 

simple, et donne : 

Un chlorure de sélénéthyle. . . . C4H5Se,CI, 
Un oxychlorure de sélénéthyle. . 
Un bromure de sélénéthyle. . . . C4HsSe,Br, 
Un iodure de sélénéthyle C4tl5Se,I, 

u n azotate de sélénéthyle dont la composition n'est pas encore déter

minée (M. Joy). • 

L 'é ther sé lénhydr ique se p répare en soumet tan t à la distillation un 

mélange à part ies égales de sulfovinate de potasse et de séléniure de 

potass ium. (M. LQEWIG.) 

ÉTHER TELLURHYDRIQUE. 

Cet é ther est r ougeà t r e ; il bou t au-dessous de 100° ; il s 'altère facile

m e n t au contact de l 'air : sa coloration est d u e p robab lement à un com

mencement d 'a l térat ion. 
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ETHER SULFURIQUE NEUTRE. 61 

On produi t l 'éther t e l l u rhydr ique en disti l lant u n mélange de sulfo-

vinate de ba ry te et de t e l l u ru re de potassium. 

L'éther t e l lu rhydr ique peu t ê t re considéré comme d u telluréthyle, 

radical composé j ouan t le rô le de corps s imple . II se c o m b i n e , en effet, 

avec les métalloïdes et d o n n e un oxyde, u n c h l o r u r e , u n b r o m u r e , u n 

iodure, u n fluorure et un sulfure d e te l luré thyle . 

En s 'unissant aux ac ides , il forme des sels bien définis. 

Voici la formule de p lus ieurs composés d e te l luré thyle : 

Oxyde de telluréthyle. . . . C 4Il 5Te,0. 
Chlorure de telluréthyle. . . C<fl5Te,Cl. 
Sulfate de telluréthyle. . . . C<U5TeO,S03.HO. 
Oxalate de telluréthyle. . . . CWTeO^'OS.HO. 

( M . WOEHLER.) 

MERCAPTAN SÉLÉNIÉ. C4H5Se,HSe. 

Le mercaptan sélénié est incolore, t rès fluide, d ' une odeur t rès dés 

agréable, p lus pesant q u e l 'eau, insoluble dans ce l iquide . Il se combine 

avec le me rcu re . 

On p répare le me rcap t an sélénié en disti l lant du sulfovinate d e chaux 

avec d u séléniure de potass ium : il se forme en m ê m e temps d e l 'é ther 

sé lénhydrique C 4 H 5 S e . ( SIEMENS. ) 

É T H E R S F O R M É S F A R ILES OXACIDES E T LES ACIDES 
ORGANIQUES. 

ÉTBEB SULFURIQUE NEUTRE. C'flWS = C 4H 50,S0 3 . 

C1 300,00 31,16 
H 5 62,50 6,49 
O 4 400,00 41 ,58 
S 200,00 20,77 

902,50 100,00 

L'éther sulfurique n e u t r e est un l iquide o léag ineux , incolore , d 'une 

saveur acre et b r û l a n t e , d ' une odeur de m e n t h e po iv rée , d ' une densité 

de 1,120. Il se décompose en t re 130° et 140°, en d o n n a n t d u gaz sulfu

reux, de l'alcool et d u gaz oléfiant. 

Le sulfhydrate de sulfure d e potass ium le converti t en mercaptan et 

eu sulfate de potasse. Par son contact avec l 'eau, l 'éther disparaît et il se 

forme u n e l iqueur acide qu i contient de l 'acide méthionique , de l 'acide 

iséthionique et d e l'acide sulfovinique. 
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62 ALCOOLS. 

L'éther sulfurique neu t r e s 'obtient en faisant réagit* l 'acide sulfuiique 

a n h y d r e su r l 'é ther ord ina i re . 

Le gaz ammon iac sec réagit sur l 'é ther sulfurique neu t r e et donne un 

sel par t icu l ie r , le sulféthamate d'ammoniaque A z H 3 , H O , C l 6 H 2 2 A z S l 0 1 5 . 

Ce s e l , chauffé avec l 'oxyde de p l o m b , se converti t en sulféthamate de 

p l o m b . 

E n décomposant le sulfé thamate de p l o m b pa r l 'hydrogène sulfuré, 

on obtient l 'acide sulféthamique C i e H 2 2 A z S 4 0 , 5 , H O . (M." Strecker.) 

( M . WETHERILL.) 

ÈTHER SULFUREUX. C«H s03S = C^OjSO 2 . 

C* 300,00 34,78 
H5 62,50 7,24 
O3 300,00 34,78 
S 200,00 23,20 

862,50 100,00 

Cet é ther est l i qu ide , incolore ; son odeur a que lque analogie avec la 

m e n t h e ; son point d 'ébull i t ion est à 160",3. Sa densi té est de 1,085 à 16°, 

et de. 1,106 à 0°. Il conserve sa l impidi té à 13°. Sa f lamme est b leuâ t re ; 

l 'air h u m i d e le décompose. L'action d u chlore sur l 'éther sulfureux est 

t rès v ive ; elle donne des cr is taux de sesquichlorure d e carbone et u n 

mé lange d 'acide chlorosulfur ique et d ' a ldéhyde perchloré . 

L 'éther sul fureux s'obtient par la réact ion d u p ro toch lo ru re de soufre 

su r l 'alcool absolu . (MM. EBELMEN et BOUQUET.) 

ÉTHÉR AZOTIQUE. CWD 8Az = G«U50,AzGs. 

C4 300,00 26,37 
H 5 62,50 5,49 
O 6 600,00 52,76 
Az 175,00 15,38 

1137,50 ' 100,00 

L'éther azotique, découver t p a r M. Millon, est l iquide, d ' une odeur 

suave et d ' u n e saveur sucrée ; il est insoluble dans l 'eau. Sa densi té à 17° 

est de 1,112. 11 bout à 85° ; lo rsqu 'on le por te à u n e t empéra tu re élevée» 

il dé tone v io lemment . Il est décomposé pa r u n e dissolution alcoolique de 

potasse, d o n n e de l 'azotate de potasse et rég nè r e de l 'alcool. 

Il existe u n e combinaison cr is tal l ine d 'é ther azotique et d'azotate 

bas ique d e m e r c u r e . 
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ETHER AZOTEUX. 63 

Ce composé a pour formule ^ ΙΓ 'Ο ,ΑζΟ 5 + 3HgO,Àz0 5 ; il est inso

luble dans l 'eau et l'alcool ; lorsqu 'on le chauffe, il se décompose avec 

déflagration. (MM. Sobrero et Selmi . ) 

On p répare l 'é ther azotique en faisant réagir sur l 'a lcool d e l 'acide 

azotique débarrassé d 'acide azoteux au moyen de l ' u rée . On mélange 

des poids égaux d 'acide azotique d ' une densi té de 1,401 et d 'a lcool à 35". 
On int rodui t 150 g r a m m e s de ce mé lange d a n s u n e c o r n u e et l 'on y 

ajoute environ 2 ou 3 g r a m m e s d 'azotate d ' u r é e ; on dist i l le avec p r é 

caution , et l 'on obtient dans le récipient de l 'é ther azot ique, qu ' i l faut 

laver à l 'eau alcaline et disti l ler sur d u ch lo ru re de ca l c ium. 11 est 

important d 'enlever à l 'acide azotique qu i doit servir à cet te p répa ra t ion 

l'acide ch lo rhydr ique qu ' i l con t ien t , a u moyen de l 'azotate d ' a r g e n t , 

car cet acide para lysera i t l 'action d e l 'acide azotique. 

ÉTHER AZOTEUX. C 4H 50 4Az = C 4 H 5 0,Az0 3 . 

C4 300,00 32,00 
H5 62,50 6,66 
O4 400,00 42,66 
Az 175,00 18,68 

937,50 100,00 

L'éther azoteux a u n e odeur de p o m m e de re inet te ; il es t r a r e m e n t 

pu r et contient p resque toujours de l ' a l d é h y d e ; il b o u t à 21". Sa d e n 

sité est de 0,886. 11 se décompose spon tanémen t et dégage d u deu toxyde 

d'azote ; il n 'est pas r a r e de voir u n flacon dans lequel on a conservé cet 

éther se briser, à cause d u dégagement d e b i -oxyde d 'azote. 

La décomposit ion de l 'é ther azoteux devient t rès active en p résence d e 

l 'eau et sur tou t d e l 'eau r e n d u e alcal ine. 

L'acide mal ique est u n p rodu i t cons tant de cette décompos i t ion . (Ber-

zelius.) 

On peut p r épa re r l 'é ther azoteux p a r t rois procédés différents : 1° en 

faisant arr iver dans de l 'alcool à 85°, et é t endu d e 1 p a r t i e d ' e a u , d e 

l'acide azoteux q u e l 'on p rodu i t en dissolvant de l ' amidon d a n s l 'acide 

azotique ; 2° en dist i l lant 3 par t ies d'alcool à 85° avec 2 pa r t i es d 'ac ide 

azotique d ' une densi té de 1,244 ; 3" en chauffant u n m é l a n g e d e 

11 g r ammes d 'azotate d ' a m m o n i a q u e , 8 g r a m m e s d 'acide sul fur ique e t 

9 g rammes d'alcool. (M. P e d r o n i . ) La réaction d e l 'acide azot ique s u r 

l'alcool est excessivement violente, il faut s 'empresser d ' en lever le feu dès 

qu'el le c o m m e n c e ; on adap te à la c o r n u e u n e série d e flacons d a n s 

lesquels l 'é ther vient se condenser . 
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ÉTHEH PKRCHLORIQJJE. CWO'Gl C<H5Ç),C107. 

C 300,00 1 8 ) 6 8 

H5 62,50 3,89 
O8 800,00 ¿9,83 
Cl 443,20 27,60 

1605,70 100,00 

Cet éther a été découver t p a r M. W œ l h e r . MM. Clark Hare et Martin 

Boyé l 'ont obtenu facilement en soumet tan t à la distillation u n mélange 

de sulfovinate de potasse et d e perchlora te de ba ry t e . 

L'éther perchlor ique est l iqu ide , d ' une odeur agréable , d ' u n e saveur 

p iquante ; il est p lus l ou rd q u e l 'eau ; son point d 'ébull i t ion est p lus élevé 

que 100°. C'est u n corps t rès dangereux à m a n i e r : il dé tone avec une 

violence ex t rême sous l ' influence de la cha leur ou pa r le frottement ; 

souvent même il dé tone spon tanément . 

ÉTHER BORIQUE. C'H50',B = C<H«0,B06. 

C< 300,00 22,47 
H s 62,50 4,68 
O7 700,00 52,45 
B 272 ,41 20,40 

1334,91 100,00 

La découverte impor t an t e d e l 'é ther bo r ique est d u e à Ebe lmen . Ce 

chimiste a reconnu que l 'acide bor ique a n h y d r e se dissout dans l'alcool 

absolu avec dégagement de cha leur ; en soumet tan t cette l iqueur à la 

distillation, r ep renan t le rés idu pa r de l 'é ther , décantan t la dissolution 

éthérée et la dist i l lant j u squ ' à 200°, on obtient u n l iquide visqueux et 

t ransparen t qui peu t ê t re considéré comme de l 'é ther bor ique . 

Cet éther est v i t r e u x ; chauffé à 50°, il peu t s 'étirer en fds t rès déliés; 

il a une faible odeur é thérée ; sa saveur est b r û l a n t e . Chauffé à 300°, il 

se décompose en dégageant de l 'alcool et du gaz oléfiant; il b rû le avec 

u n e flamme ver te . Trai té pa r l 'eau boui l lante , il se décompose en alcool 

et en acide bor ique . L 'é ther bor ique est soluble en toutes proportions 

dans l 'alcool et dans l 'é ther . 

MM. Ebelmen et Bouquet ont obtenu un au t r e é ther bor ique qui a 

pour formule : (C 4 H 5 0) 6 ,BO°. 

Ce dernier composé est l iqu ide , inco lore , d ' une saveur chaude et 

amère . Sa densité à 0° est de 0,8849. Son point d 'ébull i t ion est de 119°. 

11 se produi t en faisant agir de l 'alcool absolu su r le ch lo rure de bore. 
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ÉTHER SIUCÏQIÎE TRIBASIQUfi. 

É T H E R S SILICIQUES. 

On doit encore à Ebe lmcn la découver te des é thers siliciques. Ce chi

miste est pa rvenu à p répa re r t rois combinaisons distinctes de la silice 

avec l 'éther, contenant , p o u r la m ê m e propor t ion d 'é ther , des quant i tés 

d'acide silicique croissant c o m m e les n o m b r e s 1, 2 et 4. Ces composés 

p rennent naissance dans la réact ion d u ch lo ru re de silicium sur l 'alcool. 

ÉTHER SILICIQUE TRIBASIQUE. C l 2H 1 50 6SI = (C 4H 50) 3,Si0 3. 

C 1 2 900,00 46,05 
H'5 187,50 9,59 
O 6 600,00 30,70 
Si 266,82 13,66 

1954,32 100,00 

Propriétés. 

L'éther silicique t r ibas ique est l iquide, incolore, l impide, d ' une odeur 

éthérée ag réab l e , d ' u n e saveur forte et poivrée, d ' u n e densité de 0,933 

à + 20°. Il nage à la surface de l ' eau , comme u n e hui le ; mais, au bou t 

de que lque t e m p s , il se décompose en d o n n a n t de l 'alcool et un dépôt 

de silice : 

(C*H50)3,Si03 + 3110 = SiO3 + 3(C*H602J. 

Sous l 'action pro longée de l 'air h u m i d e , l 'é ther silicique finit pa r se 

solidifier en u n e masse t r anspa ren te , d ' abord mol le , et qui durc i t assez 

pour rayer faiblement le ver re . Ce p r o d u i t , don t l 'éclat , la cassure et 

la t r ansparence sont tout à fait comparables à ceux d u cristal de roche, 

est u n hyd ra t e d 'acide silicique qu i a p o u r formule : (SiO 3 ) 2 , (HO) 3 . 

L 'éther silicique est soluble en toutes p ropor t ions dans l 'alcool et 

l 'éther ; l 'eau le précipite de cette dissolution ; il b r û l e avec u n e flamme 

blanche accompagnée d e silice en poussière excessivement fine, qui 

appartient à la modification insoluble dans les acides. 

Le chlore sec forme avec l 'é ther silicique des composés chlorés m a l 

connus. 
Préparation. 

Quand on verse len tement de l 'alcool absolu dans du ch lo rure de 

silicium, il se p rodui t u n dégagement a b o n d a n t de gaz acide c h l o r h y -

dr ique et la t empéra tu re du mé lange s'abaisse. Mais lorsque le poids de 

l'alcool est à peu près égal à celui du ch lo ru re de silicium, la t empéra tu re 

de la masse s'élève. 
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S i , après avoir in t rodu i t ce de rn ie r mé lange d a n s u n e cornue tubulée 

p o r t a n t u n t h e r m o m è t r e , on échauffe g r a d u e l l e m e n t , il se dégage une 

g r a n d e quan t i t é de gaz acide ch lo rhydr ique et il distille en t re 160° et 

180° u n p r o d u i t q u e l 'on recuei l le à pa r t . Ce p r o d u i t , qu i représente la 

p r e s q u e total i té d u l iqu ide contenu d a n s la c o r n u e , é tan t redisti l lé avec 

que lques gou t tes d 'a lcool absolu et soumis ensuite à u n e nouvel le recti

fication d o n n e , en t r e 165° et 170°, d e l 'é ther silicique p re sque p u r . Une 

t ro is ième disti l lation fournit u n é ther p u r don t le po in t d 'ébull i t ion est 

fixé en t r e 165° et 166°. 

ÉTHER SILICIQUE SESQUIBASIQUE. (C 4H sO) 3,(Si0 3, 2. 

L'é ther silicique sesquibasique est incolore, d ' u n e densi té de 1,079, 
d 'une saveur et d ' u n e o d e u r faibles. 11 se décompose t rès len tement au 

contact de l 'eau ; il est insoluble d a n s l 'eau : l ' é ther et l'alcool le 

dissolvent en toutes p ropor t ions . Il est moins combust ib le q u e l 'éther 

silicique t r ibas ique et beaucoup p lus difficile à décomposer p a r l 'eau. 

L ' é the r silicique sesquibasique se p rodu i t en m ê m e t emps que l 'éther 

( C 4 H 5 0 ) 3 , S i 0 3 , p a r l 'act ion d u ch lo ru re de silicium sur l 'alcool absolu; 

son poin t d 'ébul l i t ion est environ à 320°. On le p r épa re p lus facilement 

en r e m p l a ç a n t l 'alcool absolu p a r de l 'alcool contenant 16 p o u r 100 d 'eau. 

Le m é l a n g e d e cet alcool aqueux et de ch lo ru re de silicium distille 

e n t r e 160° et 350°. Lorsque le t h e r m o m è t r e m a r q u e 350% on change de 

récipient et l 'on cont inue la distillation à feu n u . Le l iquide passe à la 

dist i l lat ion e n que lques minu tes : c'est l 'é ther silicique sesquibasique 

(C 4 H : , 0) 3 , (S i0 3 ) 2 q u e l 'on obtient d a n s ce cas . 

On convert i t l 'é ther silicique t r ibas ique en é ther sesquibasique, lors

q u ' o n ajoute à l ' é ther t r ibas ique u n e quant i té calculée d'alcool assez 

concen t ré p o u r d i s soudre facilement cet é ther ; le mélange soumis à la 

dist i l lat ion c o m m e n c e à boui l l i r à 90°, pu is son point d 'ébul l i t ion s'élève 

r a p i d e m e n t à 350". A ce m o m e n t , u n e s imple addit ion d 'eau le dédouble 

en alcool et en é the r sesquibasique. L 'équat ion su ivante r en d compte de 

la t rans format ion d e l 'é ther silicique t r ibasique en éther sesquibasique : 

2[(C<H50)3,Si03] H- 3HO = (C<H50)3,(Si03)2 + 2(C 4II 60 2). 

ÉTHER SILICIQUE AVEC EXCÈS DE SILICE. (C 4H 50) 3 ,(Si0 3) 4 . 

Cet é the r se forme en ajoutant u n e petite quan t i t é d'alcool aqueux à 
l ' é ther silicique sesquibasique, ou aux produi t s qu i en t ren t en ébullition 

e n t r e 200° e t 360°, et qu i résul tent du mélange du ch lo ru re de silicium, 

avec de l 'alcool a q u e u x . Quand le p rodu i t contenu dans la cornue , après 

le dégagemen t des l iquides volatils, commence à devenir visqueux, l'opé

ra t ion est t e r m i n é e . La mat ière se solidifie pa r le refroidissement ; elle 
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ÉTHER OARBOXIOUE PEltCHLORÉ. 87 

est t ransparen te , d ' une couleur un peu a m b r é e ; elle consti tue u n e c o m 

binaison d'acide silicique et d ' é ther contenant p lus de silice q u e les deux 

précédentes , et ayant p o u r formule (C 4 H 5 0) 3 , (S i0 3 ) 3 . 

Cet é ther est inal térable à l ' a i r ; il se ramoll i t à peine à 1 0 0 ° ; u n e 

chaleur élevée le décompose en silice, et en é ther sesquibasique qu i 

distille. 

L'esprit d e bois d o n n e , c o m m e l'alcool vinique, p lus ieurs é thers silici-

ques , q u a n d on le t rai te p a r le ch lo ru re de sil icium. 

ÉTHER CARBONIQUE. C 5 H 5 0 3 = C 4H 50,C0 2 . 

C s 375,00 50,84 
H5 62,50 8,47 
03 300,00 40,69 

737,50 100,00 

Cet éther est l iquide, incolore, t rès fluide, d ' une odeur douce et a r o m a 

t ique. Sa densi té est égale à 0 ,965. 11 bou t à 125°. La formule C 4 H 3 0 , C 0 2 

représente 2 vo lumes d 'é ther carbonique . Il s 'enflamme assez difficile

m e n t ; il est insoluble dans l ' e au ; une dissolution alcoolique d e potasse 

le décompose facilement. 

On l 'obtient en soumet t an t à chaud l ' é ther oxal ique à l 'action d u 

potassium ou d u sodium ; il se dégage de l 'é ther ca rbonique et de l 'oxyde 

de carbone en abondance p e n d a n t toute la d u r é e d e la distillation. Le 

résidu de la co rnue contient de l 'oxalate de potasse. L 'é ther ca rbon ique 

doit ê tre rectifié sur du ch lo ru re de calc ium. ( M . ETTLING.) 

ÉTHER CARBONIQUE BICHLORÉ. C 4H 3CI 20,C0 2. 

Lorsqu 'on fait passer à la lumière diffuse un c o u r a n t d e chlore sec 

dans l 'éther ca rbon ique , j u squ ' à ce q u e le chlore cesse d 'ê t re a b s o r b é , 

et q u e , p o u r t e rmine r la réact ion , on chauffe le l iquide à 70° ou 80°, 

l 'éther carbonique p e r d 2 équivalents d 'hydrogène et gagne 2 équivalents 

de chlore. Cet é ther chloré contient du chlore l ibre et de l 'acide ch lo rhy -

dr ique , don t on le débarrasse en le chauffant à 70° ou 80°, et en faisant 

passer dans le l iquide u n couran t d 'acide ca rbon ique sec. 

L 'éther ca rbon ique bichloré C 4 H 3 C 1 2 0 , C 0 2 est l iquide, inco lore , d ' u n e 

odeur agréable ; il est beaucoup p lus lourd que l 'eau, insoluble dans ce 

l iquide, t rès soluble d a n s l 'alcool. ( M . CAHOURS.) 

ÉTHER CARBONIQUE PERCHLORK. C4CI50,C02. 

L'éther ca rbon ique et l 'é ther carbonique bichloré absorbent du chlore 

sous l 'influence de la radiat ion solaire , et se changent en un composé 
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so l ide , cr is ta l l in , q u i , compr imé ent re des doubles d e papier b u v a r d , 

lavé rapidement à l 'é ther , et desséché dans le v i d e , consti tue l 'éther 

carbonique perchloré C 4 C1 5 0 ,C0 2 . 

Cet éther cristallise en petites aiguilles d ' une odeur faible, qu i rappel le 

celle des produi ts chlorés ; il fond à une douce chaleur , et se convertit 

pa r le refroidissement en u n e masse cristall ine. Une t e m p é r a t u r e p lus 

élevée le décompose. 

Les trois autres é thers carboniques chlorés dont la théorie fait supposer 

l 'existence ne sont pas connus . 

L'éther carbonique p e r c h l o r é , trai té pa r l ' ammoniaque , se décompose 

en des produits p lus ou moins v a r i é s , s\iivant q u e l ' ammoniaque est 

gazeuse ou l iquide, et m ê m e suivant la quant i té d 'é ther sur laquel le on 

opère . Si la quanti té de l 'é ther est assez peti te p o u r q u e l 'action de l ' a m 

moniaque gazeuse n 'é lève pas beaucoup la t empéra tu re , on obtient de la 

t r ich loracé tamide , d u sel a m m o n i a c , et u n sel ammoniac a m i d é , non 

encore isolé. 

Si l 'on o p è r e , au con t r a i r e , sur u n e quan t i t é assez forte p o u r q u e la 

t empéra ture s'élève au point de b r u n i r la m a t i è r e , ce n 'est p lus de la 

tr ichloracétamide que l 'on ob t i en t , mais bien u n e amide part icul ière , 

la chlorocarbêthamide. 

E n faisant agir de l ' ammoniaque l i qu ide , on obtient d e la t r ich lora

cétamide , sans ch lorocarbê thamide . Mais on t rouve p a r m i les au t res 

produi t s , non-seu lement le ch lo rhydra te et le carbonate d ' a m m o n i a q u e , 

ainsi q u e la théorie l ' i n d i q u e , mais aussi d u formiate', ce qui para î t i n d i 

quer la décomposition de la ch lorocarbê thamide . 

La chlorocarbêthamide C 1 0 Cl 7 H 6 Az 3 O 3 se présente en lames t rès blanches 

ou en paillettes, fusibles en t re 138° et 140° , et dont le point d 'ébull i t ion 

est au delà de 2 6 0 ° . Son goût est sucré ; elle se dissout dans l ' a lcool , 

l 'éther et l'eau boui l lante . Cette a m i d e , b royée à froid avec les alcalis, 

n e dégage pas d ' a m m o n i a q u e ; elle en dégage beaucoup p a r l 'action 

s imultanée des alcalis et de la chaleur . Mise en contact avec l ' ammoniaque 

l iqu ide , elle s'assimile 6 équivalents d ' e a u , et se t ransforme en t r i -

chloracétamate d ' ammoniaque . On obtient la ch lorocarbê thamide par 

l 'action de l ' ammoniaque gazeuze sur l 'é ther carbonique et sur l 'éther 

succinique chlorés ; l 'éther dissout la ch lorocarbê thamide et l ' abandonne 

pa r évaporation. Des cristallisations réitérées dans l 'eau d o n n e n t la 

chlorocarbêthamide p u r e . ( M . MALAGUTI.) 

ÉTHER CHLOROXYCARBONIQUE. C4H'iO,G203CI. 

En faisant agir d u gaz ch loroxycarbonique COC1 sur de l'alcool absolu, 

M. Dumas a obtenu u n composé é théré ayant p o u r formule C 4 H 5 0,C' 2 0 3 C1 : 

on peut le considérer c o m m e formé par la combinaison de l 'é ther ca rbo -
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ÉTHER OXALIQUE. Cb[is04 = C 4 l l 5 O,C 2 0 3 . 

C s 450 ,00 49 ,31 

H5 6'2,50 6 ,84 

O* 400 ,00 43 ,85 

912 ,50 100,00 

Cet éther est le p lus intéressant de tous les é thers formés par les acides 

organiques ; il a été découver t pa r M. Thena rd . 

Propriétés. 

L'éther oxalique est l iquide, incolore, oléagineux, p lus l ou rd q u e l 'eau. 

Sa densité est égale à 1 , 0 2 2 9 ; il bou t à 184". Son odeur est a romat ique ; 

il peut se conserver p e n d a n t un certain temps en contact avec l 'eau, 

quand il est p u r ; mais lorsqu ' i l n ' a pas été complè tement puri t ié, il se 

décompose r ap idemen t en alcool et en acide oxalique. La densité de sa 

vapeur est égale à 5 , 0 8 7 . 

11 est à r e m a r q u e r que l 'équivalent de l 'éther oxal ique ne représente 

que 2 volumes de vapeur : ce m o d e de condensat ion se mon t r e pa r t i cu 

l ièrement dans les é thers d o n t les acides on t u n e g rande t endance 

à former des sels acides et qui peuvent ê t re considérés c o m m e bibasiques. 

L'action d u potassium sur l 'é ther oxal ique d o n n e d e l 'éther carbonique . 

( M. Et t l ing.) 

La potasse décompose l 'éther oxalique et peu t le t ransformer en oxalo-

vinate de potasse (M. Mitscher l ich) : 

2 ( C 4 i r O , C 2 0 3 ) + KO = KO^ 4 H 5 QXC 2 0 3 . I 2 + C*H>0,110. 

Oxalovinate Je potasse. Alcool. 

Un excès île potasse produi t avec l 'éther oxalique de l 'oxalate de 

potasse et de l 'alcool. 

nique avec le gaz chloroxycarbonique : C 4 H 5 0 , C 2 0 J C l = C 4 H 5 0 , C O 2 + C 0 C l . 

Ce corps est l iquide, incolore, n e u t r e ; son odeur est suffocante et excite 

le l a rmoiemen t ; sa densité est de 1 , 1 3 3 ; il bou t à 90". 

L 'ammoniaque décompose l 'é ther chloroxycarbonique , et p rodui t u n 

nouveau corps cristall in q u e M. Dumas a n o m m é uréthane. 

L'uré thane est soluble dans l 'eau, dans l'alcool ; elle se dépose de ses 

dissolutions en cr is taux v o l u m i n e u x ; elle fond à 100° , et b o u t sans se 

décomposer à 180° . Les alcalis la décomposent facilement en dégageant 

de l ' ammoniaque . On peu t considérer l ' u ré thane comme l 'éther d ' un 

acide carbamique C 2 0 3 , A z I i 2 , H O . 
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L 'ammon iaque q u e l 'on fait réagi r eu excès su r l 'éther oxal ique le 

t ransforme en oxamide et en alcool. (M. Liebig.) 

Cette réact ion r e m a r q u a b l e pe rme t donc d 'ob ten i r avec facilité l 'oxa-

mide , q u e l 'on ne p r épa re qu 'avec difficulté p a r la distillation de l 'oxalate 

d ' a m m o n i a q u e . 

P lus ieurs au t r e s é thers peuvent aussi se t ransformer en amides lo r s 

q u ' o n les t ra i te p a r l ' ammon iaque . 

Quand on fait réagi r l ' ammoniaque en dissolut ion dans l 'alcool sur 

l ' é ther o x a l i q u e , qui est lu i -même dissous d a n s l 'alcool, on forme une 

subs tance cristal l ine découver te p a r M. D u m a s et qu i a r e çu le nom 

d'oxaméthane ; ce corps a p o u r formule C 4 H" '0 ,C 2 0 3 ,C 2 0 2 AzH 2 . On a con

sidéré p e n d a n t long temps l ' oxaméthane c o m m e u n e combinaison d 'éther 

oxal ique et d 'oxamide ; mais M. Ba la rd a fait connaî t re la vér i table c o m 

position de l ' oxaméthane en p rouvan t que cet te subs tance n 'étai t au t re 

chose que l ' é ther d e l 'acide oxamique C 4 0 5 AzH 2 ,HO q u e ce chimiste a 

découver t . La formule de l ' oxaméthane est d o n c C 4 H"'0 ,C i 0 5 ÀzH 2 . L'éther 

oxamique (oxaméthane) est solide ; ses c r i s taux sont gras , fusibles à 100° 

et disti l lent à 220° ; ils se dissolvent facilement dans l 'eau et l 'alcool ; ils 

se décomposent d a n s l 'eau en bi-oxalate d ' a m m o n i a q u e et en alcool. 

Préparation. 

Ou obtient l 'é ther oxal ique en dist i l lant r a p i d e m e n t 4 par t ies de b i -

oxalate d e potasse avec 5 par t ies d 'acide sulfur ique et 4 par t ies d'alcool à 

90°. Le l iquide qu i passe à la distillation n 'es t pas l 'éther oxal ique pur ; 

p o u r le purifier, on le t rai te pa r l ' e a u , qu i enlève l 'alcool et l 'acide oxa

l ique , et on le chauffe légèrement p o u r séparer l 'é ther qu ' i l cont ient . Cet 

é the r est ensui te rectifié su r de la l i tharge en p o u d r e qui se combine avec 

l 'acide oxal ique q u e l 'é ther contient en excès. La t e m p é r a t u r e peu t être 

por tée j u s q u ' à 184° ; l 'eau , l 'éther et l 'alcool dist i l lent d ' a b o r d , et 

l 'on recuei l le l 'é ther oxal ique p u r , qu i passe en dern ie r lieu à la disti l

la t ion. 

Action du chlore sur l'étlier oxalique. 

Q u a n d on fait agir d u chlore sur l 'éther oxa l ique , tou t l ' hydrogène se 

t r ouve é l iminé à l 'état d 'ac ide c h l o r h y d r i q u e , et il se p r o d u i t un éther 

oxal ique chloré ayan t p o u r formule C'CPO,C' 2 0 3 . Cet é the r est sol ide , 

cr is ta l l in , fusible à 144°. Lorsqu 'on le t ra i te p a r d e l ' ammoniaque , on 

obt ient u n n o u v e a u corps , le chloroxamHhane , qui n 'es t en réalité que 

l 'é ther oxamique pe rch lo ré ayant p o u r formule C 4 Cl r > 0 ,C 4 0 'AzH 2 . Ce corps 

a reçu éga lement le n o m de chlornxéthamidp. L 'é ther o x a m i q u e perchloré 

fond à 134° et bou t à 200". .M. M a k g u t i . ) 
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ÉTHER ACÉTIQUE. 71 

Les formes cristal l ines de l 'é ther oxalique et de l 'é ther oxamique p e r -

chloré sont ident iques et appa r t i ennen t toutes deux au système r h o m -

boédrique. On voit d o n c que les é thers oxal ique et chloroxal ique se c o m 

portent de la m ê m e m a n i è r e en présence de l ' ammoniaque . (M. de la 

Provostaye.) 

Toutefois, il se forme toujours de la t r ich loroeé tamide , lorsqu 'on t ra i te 

l 'éther oxalique perch loré p a r l ' ammoniaque . (M. Malaguti.) 

Quand on soumet l 'é ther chloroxal ique à l 'action d ' u n e t e m p é r a t u r e 

de 290" environ, il se forme de l ' a ldéhyde chloré C 4 G 4 0 2 , d u gaz c h l o r -

oxycarbonique COC1 et de l 'oxyde de ca rbone CO. 

La potasse décompose l 'é ther ch loroxal ique en acide oxal ique et en 

acide t r ichloracét ique. L'action pro longée de l ' ammoniaque l iquide su r 

l 'éther oxalique perchloré le t ransforme en acide chloroxalovinique. 

L'éther chloroxal ique se décompose au contact de l 'alcool : on t rouve 

dans les p rodui t s de cette décompos i t ion , d e l ' é ther t r ichloracét ique 

C 4 H 5 0,C 4 C1 3 0 3 , et de l 'acide chloroxalovinique a n h y d r e . 

ÉTHER ACÉTIQUE. C 8 H 8 0 4 = C 4I1 50,C 4H 30 3. 

C* 600,00 54,54 
H8 100,00 9,09 
O 4 400,00 o6,37 

1100,00 100,00 

L'éther acétique a été d é c o u v e r t , en 1 7 5 9 , par Lauragua is . 

Propriétés. 

Cet éther est l iquide, incolore, d ' u n e odeur douce et agréab le ; il b r û l e 

avec une f lamme j a u n e . Sa densi té à + 15° est égale à 0 ,89. L'eau en dis

sout environ un septième d e son vo lume . Les alcalis hyd ra t é s le changent 

rapidement en alcool et en acide acétique avec lequel ils se combinen t . 

L'éther acétique est soluble en toutes propor t ions dans l 'a lcool , l 'esprit 

de bois et l 'é ther . Il bou t à 74°. Sa densité de vapeur est de 3,067. L ' équ i 

valent de l 'é ther acétique représen te 4 vo lumes de vapeur . L'éther acé 

t ique dissout les résines , les hui les essentielles et, en généra l , les s u b 

stances solubles dans l 'é ther ord ina i re . 

L'éther acétique soumis à l 'action d u ch lore se t ransforme d ' abord en 

un composé qu i a p o u r formule C , H 3 C r 2 0 , C 4 H 3 0 s . (M. Malaguti.) 

En cont inuant l 'action d u chlore su r l 'é ther acé t ique , tou t l ' hydrogène 

se sépare et l 'on obtient l 'é ther acétique perch loré C 4 C1 5 0,C 4 CI ' Î 0 3 

(M. Leb lanc ) . 

L'éther acétique perchloré est l iqu ide , hu i l eux ; il bou t à 245", et se 

t ransforme immédia tement en tr ichloracétate sous l 'influence des alcalis. 
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72 ALCOOLS. 

Les t r ichloracétates alcalins chauffés avec un mélange d'alcool et 

d 'acide sulfurique donnent l 'é ther t r ichloracét ique C 4 H 5 0 ,C 4 C1 3 0 3 . 

Tous les p rodu i t s de chlorurat ion in termédia i res en t re l 'é ther acétique 

et l 'é ther t r ichloracét ique s 'obtiennent avec facilité ( M. Leblanc ). 

Preparation. 

L'éther acét ique se p répare en soumet tan t à des distil lations successives 

u n mélange d 'acide acétique et d 'alcool. 

L'action éthérifiante de l 'acide acétique sur l 'alcool est t rès len te ; mais 

en ajoutant de l 'acide sulfurique concent ré au m é l a n g e , la formation de 

l 'é ther acétique devient rapide. On p r e n d o rd ina i rement 6 par t ies d'alcool 

à 90°, 4 par t ies d 'acide acétique concent ré et 1 par t ie d 'acide sulfurique 

d u commerce . Lorsqu 'on a re t i ré , pa r la distillation de ce mélange , u n e 

quant i té de l iquide à peu près égale à celle de l 'alcool employé , on arrête 

l 'opérat ion. On lave l 'éther avec de l 'eau p o u r le débar rasser de l 'alcool 

qu ' i l con t i en t , et on le rectifie sur d u ch lo ru re d e calcium p o u r l'avoir 

a n h y d r e . 

On p e u t , dans la préparat ion de cet é ther , r emplace r l 'acide acétique 

pa r u n acétate . Le procédé qu i réussit le mieux consiste à distil ler 16 par 

ties d 'acétate de p l o m b anhydre avec 4 par t ies d'alcool et 6 part ies d'acide 

sulfurique c o n c e n t r é , ou 100 parties d 'acétate de s o u d e , 15 parties 

d 'acide sulfurique et 6 parties d'alcool à 85" ou 90°. Le p rodu i t distillé 

est mêlé avec de la chaux, qui sa ture l 'acide l ibre qu ' i l contient , et rectifié 

a u b a i n - m a r i e sur u n volume égal au sien de ch lo ru re d e calc ium. Ce 

procédé fournit u n e quanti té d 'é ther acétique à peu près égale à celle de 

l 'alcool employé . 

ÉTHER FORNIQUE. C 6 H e 0 4 = CHPO.tfHO3. 

C6 450,00 48,64 
« 6 75,00 8,18 
O 4 400,00 43,18 

925,00 100,00 

Propriétés. 

L'éther formique est liquide, incolore, très fluide, d ' u n e o d e u r éthérée 

agréable et péné t r an te , d 'une densité de 0,915 à + 18° Il bou t à 53°,4; 

l 'eau en dissout la dixième par t ie de son poids ; il est soluble en toutes 

p ropor t ions dans l 'alcool et dans tous les é thers . D'après M. P i e r r e , 

l ' é ther formique reste liquide à — 32°,5. 

Le chlore a t taque l 'éther formique et p rodu i t d ' abord u n é ther chloré 

qu i a p o u r formule C 4 H 3 C1 2 0 C 2 HO s . Cet é ther est l iquide, d ' u n e densité 
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égale à 1,46 ; il bou t vers 100", et se décompose à u n e t empéra tu re u n 

peu p lus élevée. 

Lorsque l 'action d u chlore est suffisamment prolongée , on obtient u n 

éther perchloré C 4 C1 6 0 4 ( M . Cloëz). 

L ' é the r fo rmique perch loré est l i q u i d e , d ' u n e o d e u r insuppor tab le . Il 

bout à 200° et s 'al tère en par t ie à cette t e m p é r a t u r e . L ' ammoniaque le 

convertit en t r ichloracétamide. 

Préparation. 

L'éther formique s 'obtient facilement en soumet tan t à la distillation 

un mélange formé de 7 part ies de formiate de soude s e c , 10 par t ies 

d'acide sulfurique d u c o m m e r c e et 9 part ies d'alcool à 90°. 11 doit ê t re 

purifié pa r u n lait de chaux et rectifié sur d u ch lo ru re de calcium. 

M. W œ h l e r a fait connaî t re u n a u t r e m o d e de préparat ion p lus facile 

encore que le précédent . On mêle 10 par t ies d ' amidon avec 37 part ies de 

bi-oxyde de manganèse en p o u d r e t rès fine ; on in t rodui t ce m é l a n g e 

dans u n e cornue , et l 'on y verse 30 part ies d 'acide sulfurique, 15 par t ies 

d'eau et 15 par t ies d'alcool à 85° et 90". On chauffe légèrement la co rnue 

et l 'on distille j u squ ' à ce q u e les p rodui t s n e cont iennent p lus d 'é ther 

formique. Le l iquide est purifié p a r un lavage à l 'eau et pa r deux d i s t i l 

lations successives sur le ch lo rure d e calcium. 

L'éther formique se re t rouve en propor t ion assez considérable p a r m i 

les produi ts volatils qui résul tent d e l 'action de l 'acide azot ique sur l ' a l 

cool, par t icul ièrement dans la fabrication d u fulminate d e m e r c u r e . 

ÉTHER TARTRIQUE. C. l 6 H l 4 0 1 2 = (C 4rl 50) 2,C 8H 40'°. 

C 1 6 1200,00 46,60 
llu. 175,00 6,80 
O 1 2 1200,00 46,60 

2575,00 100,00 

Cet éther est l iquide , soluble dans l 'eau et decomposable par la c h a 

leur. Il agit su r la lumiè re polarisée. On le p répa re en faisant passer un» 

courant de gaz acide ch lo rhydr ique à t ravers Une dissolution alcoolique 

d'acide ta r t r ique . La l iqueur est neutra l isée par d u carbonate d e soude , 

agitée ensuite avec d e l 'é ther , qui s ' empare de l 'é ther t a r t r ique et l ' a b a n 

donne comme rés idu , p a r la distillation, ( M . DEMONDÉSIR.) 

ÉTHER GITRIQIE. C 2<H 2 0O 2 0 = (C<H sO)3,C , 2H 50''. 

L'éther citr ique a été découver t pa r M. Thena rd . 

Cet é ther est r e m a r q u a b l e par sa composition ; il correspond aux 
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ÉTHER MALIQUE. C 1 2 H 9 0 9 = C<H50,C8H<08. 

C 1 2 900,00 47,05 
H 9 112,50 5,90 
O s 900,00 47,05 

1912,50 100,00 

L'éther ma l ique est l iquide, incolore, soluble dans l ' eau. Il se t r a n s 

forme en m a l a m i d e par l 'action de l ' a m m o n i a q u e . On l 'obt ient en faisant 

passer un couran t de gaz acide ch lo rhydr ique d a n s u n e dissolution 

alcoolique d 'acide mal ique . La l iqueur est sa turée pa r d u carbonate de 

chaux , filtrée et agitée avec de l 'é ther ordinai re qu i dissout l 'éther malique. 

On évapore à u n e douce cha leur ; l 'éther ma l ique res te comme résidu. 

11 se p rodui t en o u t r e , dans cette réaction , u n e peti te quant i té d 'un 

acide par t icul ier , Y acide mulovinique, dont le sel de chaux est soluble 

dans l 'alcool. ( M . DEMONDÉSIR.) 

ÉTHER LACTIQUE. C">H10O6 = C 4H 50,C6H 50 5. 

C 1 0 750,00 50,84 
H"> 125,00 8,47 
O 6 600,00 40,69 

1475,00 100,00 

L'é ther lactique est l iquide, i n c o l o r e , d ' u n e o d e u r t rès faible. Il se 

décompose au contact de l 'eau en alcool et en acide lact ique. 

Le ch lo ru re de calcium forme avec l 'éther lactique u n e combinaison 

cristal l ine qui a pour formule : C W O . C W O ^ C a C l . 

P o u r obteni r l 'é ther l a c t i que , on distille u n mélange de lactate de 

c h a u x et de sultovinate de potasse desséchés. (M. Strecker . ) 

ÉTHER CYANURIQUE. C l 8 I l l S 0 6 Az3 = (C 4II 50) 3,C 6Az 30 3. 

Cet é the r est solide ; il fond à 85° en u n l iquide p lus dense que l'eau, 

qui bout à 2 7 6 " et distille sans al térat ion. Sa densité à l 'état de vapeur est , 

ci trates n e u t r e s qui c o n t i e n n e n t , c o m m e on le sa i t , 3 équivalents de 

base . 

On l 'obt ient facilement en faisant boui l l i r u n mélange de 9 0 parties 

d 'acide ci t r ique cristal l isé, 1 1 0 par t ies d 'alcool et 5 0 d 'acide sulfurique 

concentré , j u squ ' à ce qu' i l se dégage de l 'é ther . Si l 'on ajoute à ce momen t 

de l 'eau d a n s le mélange , on voit se précipiter u n e substance huileuse 

qui est l 'é ther c i t r ique. ( M. Malaguti .) 

Cet é ther a u n e saveur amère et désagréable . Sa densi té est égale à 

1 , 1 4 2 . Il b o u t à 283° , en se décomposant par t ie l lement . 
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égale à 7,4. Si on le fait bouil l i r p e n d a n t que lque t emps avec u n e d i s s o 

lution alcoolique de potasse , il se décompose : 

(G*HSO)3,C6Az30J + 12HO = 6(C02J + 3(AzH3) + 3(CWO ! ) . 

L'étlier cyanur ique se p r o d u i t , pa r la disti l lation au bain d 'hu i l e , d u 

cyanurate de potasse alcalin avec le sulfovinate de potasse. (M. WURTZ.) 

ÉTHEU CYANIQUE. C 6H 50 2Az = C4HsO,C2AzO. 

C6 ¿50,00 50,70 
H5 62,50 7,04 
O 2 200,00 22,53 
Az 175,00 19,73 

887,50 100,00 

Cet éther se forme p a r la distillation d u cyanate de potasse avec l e 

sulfovinate de la m ê m e base . L 'é ther cyanique est un l iquide t r è s r é f r i n 

gent, moins dense que l 'eau, d ' u n e o d e u r i r r i tan te . Sa densi té d e v a p e u r 

est égale à 2 ,4 . 

Il se dissout dans l ' ammoniaque et forme u n composé cr is ta l l isable 

C 6 H 8 A z 2 0 2 , appelé éther cyanique ammoniacal , ou urée métacétique. 

( M. Wur tz . ) 

L'éther cyanique ammoniaca l est t rès soluble dans l 'eau ; la po ta s se 

en dégage de l ' a m m o n i a q u e - T r a i t é pa r l 'eau, il d o n n e de l 'acide c a r b o 

nique et se converti t en u n nouveau corps , la cyaméthane, C , 0 H l 2 Az 2 O" 2 . 

Sous l 'influence de la potasse h y d r a t é e , l 'é ther cyan ique d o n n e 

2 équivalents de carbonate de potasse et se t ransforme en éthyliaque. 

(M. Wur tz . ) 

L'éther cyanur ique et l 'u rée métacét ique peuven t aussi, p a r l a po tasse , 

donner de l 'é thyl iaque. 

ÉTHER ALLOPHANIQUE. 

Cet é ther a été considéré long temps c o m m e u n e combinaison d ' ac ide 

cyanurique et d 'é ther : il s 'obtient en faisant passer des vapeu r s d ' ac ide 

cyanique h y d r a t é dans u n mélange d'alcool et d 'é ther . 

L'éther a l lophanique est so l ide , c r i s ta l l in , incolore , inodore , ins ipide , 

insoluble dans l 'eau froide, soluble dans l 'eau boui l lante et d a n s l 'a lcool 

bouil lant . Si on le dissout à froid dans l 'eau de ba ry te , il se dépose des 

mamelons cristall ins d 'a l lophanate de ba ry te ; en m ê m e t e m p s , la l i queu r 

se charge d 'a lcool . (MM. W œ h l e r et Liebig.) 

L'acide a l lophanique n ' a pas encore été isolé ; on connaît s e u l e m e n t 

les al lophanates de potasse , de soude et de ba ry te . Ces sels sont t rès p e u 

stables. Traités p a r les ac ides , ils dégagent d e l 'acide c a r b o n i q u e , e t la 

l iqueur contient de l 'urée . 
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ÉTHEBS COMPOSÉS A ACIDES ORGANIQUES. 

Étlier acétique C'fJSO.CWO3. 
Éther acétique à 2 équivalents de chlore. C 4H 3C1 20,C 4H 30 3. 
Éther trichloracétique C 4HS0,C 4C1 30 3. 
Éther acétique à U équivalents de chlore. C4[]C140,C411303. 
Éther acétique à 5 équivalents de chlore. C 4C1 50,C 4H 30 3. 
Éther acétique à 6 équivalents de chlore. C4C150,C4H2C103. 
Éther acétique à 7 équivalents de chlore. C4ClsO,C4HCl203. 
Éther acétique perchloré C4CI50,C4C1303. 
Éther acrylique C 4H 50,C 6H 30 3 . 
Éther adipique C*H*0,C6H403. 
Éther anamirtique CH^O^^H^O^. 
Éther anisique C 4 H 5 0,C u H'0 5 . 
Éther chloranisique. C4II50,C1 4H6C10S. 
Éther bromanisique » . . . C 4Il 50,C 1 4H 6BrO s. 
Éther nitranisique C4H50,G14H«(AzO4)O5. 

t . . . . )C 4 H 5 0,C 4 2 I1 4 I 0 3 . 
É , H E R B É U , Q " E ( C W O ^ O 3 . 

Éther benzoïque C 4 fI 5 0,C 1 4 H 5 0 3 . 
Éther nitrobenzoïque C 4 H 5 0,C 1 4 H 4 (Az0 4 )0 3 . 
Éther binitrobenzoïque C 4 H 5 0,C l 3 H 3 (Az0 4 J 2 0 3 . 
Éther bromotriconique C 4H5o,C 8H 5Br 20 3. 
Éther butyrique C 4Il 50,C 8iJ 70 3 . 
Élher butyrique bichloré C4H30,C8I15C1203. 
Éther butyrique quadrichloré C 4[l 50,C 8U3cl 4O s. 
Éther butyroléique C4H50,C3 4H3"04. 
Éther caraphorique (C 4lI 5O) 2,C 2 0H 1 4O 6. 
Éther caproïque CWO.C'W'O 3 . 
Éther caprylique C-*H50,C<6II1503. 
Éther cérotique CWO.C^H^O3 

Éther chlorocérolique C 4 H 5 0,C 5 4 l l 4 l Cl 1 2 0 3 . 
Éther chloronicéique C 4H 50,C 1 2H 4C10 3. 
Éther chloronicéique nitrogéné C 4hl 50,C l 2H 3CI(Az0 4)0 3. 
Éther chrysanisique C 4 H 5 0,C , 4 H 4 Az 3 0 1 3 . 
Éther cinnamique C 4 H 5 0,C l 8 H 7 0 3 . 
Éther nitrocinnamique C 4II 50,C 1 8H f i(Az0 4)0 3 . 
Éther citrique neutre (C 4 H 5 0) 3 ,C I 2 H 5 0 1 1 . 
Éther aconitique (C 4H sO) 3 ,C I 2H 30 9 . 
Éther citraconique (C 4H 5O) 2,C , 0H 4O 6. 
Éther itaconique (C 4H 50) 2 ,C l 0H 4O 6 . 
Éther cocinique C 4H 5O.C 2 2H 2 l0 3 . 

Nous faisons suivre l 'é tude des pr inc ipaux étliers formés pa r les acides 

oxygénés d ' un tableau ind iquan t les n o m s et les formules des principaux 

étliers composés à acides organiques . 
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ÉTHERS COMPOSÉS Λ ACIDES ORGANIQUES. 

Éther cumliiique CMJ«0,Cr»H»O». 
Éther cyanique CWO.tfAzO. 
Éther cyanurique (C 4H50) 3,CMz 30 3. 
Éther élaïdique C*WO,&WW. 
Éther éthalique CH^Ca-llS'O 3 . 
Éther éverninique C 4

H50,C<°llW. 
Éther formjque C 4 l l s O,C 5 f]0\ 
Éther formique bichloré C4H3C120,C2HO3. 
Éther formique perchloré C4C150,C2C103. 
Éther lactique C W O » ^ ! ) * . 
Éther laurique C«H«0,C»«H»0*. 
Éther paramaléique (fumarique) C4H5O,C4H03. 
Éther margarique 0 4 Η*0,0 3 4 Η 3 3 0 3 . 
Éther méiacétique C4H50,C6H*03. 
Éther moringique C W O . C ^ O 3 . 
Éther mucique (CWO) 2,C' 2H°0". 
Éther paramucique (cm^O)2,G>2H»0<4. 
Éther pyromucique C4H.50,C">H303. 
Éther chloropyromucique C4H50,C'»H30*Cl«. 
Éther myristique Ο4Η*0,Ο2*Η2Ό3. 
Éther œnanthique C«H«0,C"Il«0*. 
Éther œnanthylique C4H50,C'4I1'303. 
Éther oléique C<H«0,C"H»0». 
Éther opianique. . , CWO.CPH'O». 
Éther orséllinique C 4U 50,C»>h'0'. 
Éther oxalique C 4 H 3 0,C 2 0 3 . 
Éther oxalique perchloré C4C1°0,C203. 
Éther palmique C4ti«O.C3 4H3 205. 
Éther palmitonique 0«Η*Ο,<?'Η»0». 
Éther phénique CWO,C>WO. 
Éther phénique binitrique C 4ll 30,C' 2IJ 3(AzO 4) 2O. 
Élher phialique (C4H50)2,C'«H406. 
Éther pyrotartrique (C4IJ50)2,C'°H60«. 
Éther ricinoléique C 4H50,C 3 3H 3W. 
Éther salicylique 0*11*0,0«<Η«0\ 
Éther salicylique monobromé C 4H sO,C' 4H 4Br0 5. 
Éther salicylique bibromé 04Η«0,0.»Π3ΒΛ>5. 
Éther salicylique monochloré C 4I] 50,C 1 4H 4C10 5. 
Élher salicylique bichloré C4ilH>,C'4ll3Cl2C>5. 
Éther salicylique mononltré C4H50,C'4lJ4(Az04)CA 
Élher salicylique binitré C 4H50,C' 4H 3(Az0 4) 20 5. 
Éther sébacique 0«ΗΌ,ϋ·ΗΚ>*. 
Éther stéarique C M l ^ C 3 3 ! ! ^ 3 . 
Éther subérique C«H«0,C»H«fA 
Éther tartrique (C4H50)2,CWO">. 
Élher térébenzique CWO,C' 4 H 2 0 3 . 
Kther téréch.vsique C4H»0,C,6H

30<. 
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C O M B I N A I S O N S D E L ' É T H E R O R D I N A I R E A V E C L E S É T H E R S 

M É T H Y L I Ç U - E E T A M Y L I Q U £ . 

L'éther C 4 H''0 p rodu i t avec l 'é ther mé thy l ique u n composé l iquide, 

boui l lant à 11°, et don t la densi té de vapeur est égale à 2 ,151 . Ce corps, 

qui a pour formule C u H 8 0 2 = C 4H 0 , C 2 H 3 0 , a été n o m m é éther méthyl-

vinique. On l 'obtient en t ra i tant l 'é thylate de potasse K 0 , C 4 H r 0 par l'io-

d u r e de mé thy lène C 2 H 3 1 , ou bien le mé thy la t e de potasse KO,C 2 H 3 0 pai 

l ' é ther iodhydr ique C 4 H S 1 : 

KO,C<I) 50 + C 2 I I 3 I = IK + C 6 H 8 0 2 . 

Élhylale lodhydrate Éther 
de potasse. de méthylène, mélhylvinique. 

KO,C 2 H 3 0 + C*ììH = IK + C 6 H 8 0 2 . 

Méthylate Éther Éther 
de potasse. iodhydrique. méthylvinique. 

Lorsqu 'on trai te l 'é thylate de potasse KO,C 4 H 5 0 pa r l ' iodhydrate d'a-

mylène C 1 0 H " I , ou bien l 'amylate de potasse KO,C ' °H"0 par l'éther 

iodhydr ique C 4 H : , 1 , il se forme un composé h u i l e u x , éther amylvinique 

C 1 4 H 1 6 0 2 = C 4 H 5 0 , C ' ° H " 0 , qui bout à 112°, et d o n t la densité de vapeur 

est égale à 4 ,042. 

La product ion de l 'éther amylvin ique est représentée pa r les 2 équa

tions suivantes : 

KO,C4HsO - f C'OH"! = Kl + C I 4 H l 6 0 2 . 

Éthylate lodhydrate Éther 
de potasse. d'amylène. amylvinique. 

KO,C1 0ll"O + C2I151 = Kl + C'*l) , 60 2 . 

Iher 
unique. 

(M. WILLIAMSON.) 

Amylate Éther 
de potasse. iodhydrique. 

Éther toluiqiie C 4 i l 5 0,C 1 B H'0 3 . 
Éther nitrotoluique C<II 50,C 1 6H 6(Az0 4)0 3. 
Éther valëiïque C <H 50,C l l lH 9O î. 
Éther vératrique C 4H 50,C 1 8H°0'. 
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E A U - D E - V I E . 

Les vins récoltés en France n e sont pas tous destinés à ê t re c o n s o m m é s 

en na tu re . Une par t ie des vins d u Midi , p rovenan t de raisins r iches e n 

s u c r e , sont convert is en alcool p a r la disti l lation. On choisit g é n é r a l e 

ment les vins blancs qui ne cont iennent pas p lus d'alcool q u e les v in s 

r ouges , mais qu i fournissent u n alcool p lus fin et p lus droit en goût. 

L'alcool p rovenan t d e la fermentat ion du raisin est o r d i n a i r e m e n t 

impur ; il contient u n e hui le essentielle qui lui d o n n e dans q u e l q u e s c a s 

une saveur agréable , et dans d ' au t re s cas u n goût désagréable . 

On peut constater la présence d ' une hui le dans l ' e au -de -v ie e n é t e n 

dant cette l iqueur d e 6 part ies d 'eau et en la dist i l lant avec p récau t ion ; 

il reste dans la c o r n u e u n e couche hui leuse : cette hui le est su r tou t a b o n 

dante dans les eaux-de-v ie qui p rov iennen t des m a r c s de v e n d a n g e . E n 

examinant la fermentat ion des différentes par t ies d ' un grain d e ra is in , 

M. Aubergier s'est assuré q u e les pell icules d u gra in donna ien t s u r t o u t 

naissance à la substance hui leuse . 100 l i tres d ' eau -de -v ie d e m a r c o n t 

fourni 20 g r a m m e s d ' une hui le qui était formée d 'é ther œ n a n t h i q u e , 

d 'huile de p o m m e d e t e r r e et d 'hui le grasse. Une seule gout te d e c e t t e 

hui le a suffi p o u r infecter 100 l i tres d ' eau -de -v i e . 

Cette hui le peut ê t re séparée de l 'alcool pa r u n e distil lation c o n d u i t e 

avec m é n a g e m e n t ; en effet, l 'alcool b o u t envi ron à 78°, et ce t te h u i l e 

n ' en t re en ébulli t ion qu ' en t r e 130° et 200°. 

Les vins d u Dauphiné , d u Vivarais et de la Moselle d o n n e n t des e a u x -

de-vie qui par t ic ipent du goût de te r ro i r qui caractérise ces vins. C'est 

p robab lement à u n e circonstance de cette n a t u r e qu ' i l faut a t t r i bue r le 

goût et le bouque t si agréables des vieilles e aux -de -v i e de Cognac. 

On a p e n d a n t long temps ob tenu l 'eau-de-vie en soumet tan t à la d i s t i l 

lation à feu n u le vin dest iné à la fabrication des eaux-de-v ie ; mais à m o i n s 

qu'on n 'opérâ t su r des vins b lancs de b o n n e qual i té , il était r a r e q u ' o n 

obtint de l 'alcool exempt d u goût d e m a r c ou de feu, cont rac té pa r c e 

mode de disti l lation. La pensée d e subst i tuer u n au t r e m o d e à la d i s 

tillation à feu n u para i t appar ten i r à A rgand : elle a été mise à exécut ion 

par E d o u a r d Adam qui opérait avec u n e espèce d 'apparei l de Woulf , 

dont les flacons tubu lés rempl i s de vin étaient chauffés pa r la v a p e u r 

par tan t d ' un généra teur r empl i d 'eau : on conçoit qu ' avec ce s y s 

tème, chaque flacon, inégalement échauffé, donnai t de l 'alcool à différents 

degrés. 

Les procédés d 'Adam ont été no tab lement perfectionnés pa r M. C e l -

l ie r -Blumentha l qui a eu recours à u n m o d e de distillation c o n t i n u , 

et a su combiner son apparei l de man iè re q u e , m ê m e p e n d a n t la 

vidange des vinasses (résidu des chaudières) , la distillation ne soit p a s 
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i n t e r r o m p u e : le vin ar r ive dans l 'appareil d ' un cô té , tandis que celui 

qu i le précédait sort de l ' au t re , après avoir a b a n d o n n é tout l 'alcool qu'il 

contenait . 

Nous devons n o u s bo rne r à indiquer ici les bons effets de cet appareil , 

t an t sous le r appor t de l 'économie de la main-d 'œuvre et d u combustible, 

q u e sous celui de la b o n n e qual i té des produi ts , et renvoyer aux ouvrages 

techniques p o u r sa description. 

Cet apparei l d o n n e des alcools à différents degrés d e densité. Le degré 

d e l ' eau-de-v ie est o rd ina i rement de 22° à 2U° : il descend, en veillis-

sant , à 18° ou 20°. On reprochai t à l 'appareil de Cel l ier-Blumenthal de 

laisser pe rd re u n peu d'alcool avec la vinasse qui coulait sans cesse. 

Derosne corrigea ce défaut en r endan t l 'écoulement de la vinasse inter

mi t ten t , de sorte qu 'e l le p u t subir une ébull i t ion d u r a n t quarante-c inq 

et m ê m e soixante minu tes avant de s'écouler : l 'apparei l fonctionnait 

avec la m ê m e activité ; car le vin y arrivait en égale quant i té et d 'une 

man iè re cont inue. Cette disposition cont inue p o u r le vin, intermit tente 

q u a n t à la vinasse, a été simplifiée encore pa r M. Laugier . 

E n fractionnant les p rodui t s de la distillation d u vin, ou bien en sou

me t t an t l 'eau-de-vie à une nouvel le rectification, on obtient l 'alcool appelé 

généra lement esprit ou 3/6 de Montpellier. Il m a r q u e 33° à l 'aréomètre. 

L 'eau-de-vie et l 'alcool sont reçus dans des fûts d o n t ils dissolvent une 

par t ie de la mat ière colorante ; cette coloration est d ' au tan t p lus sensible 

q u e le séjour de ces l iquides dans les tonneaux a été plus long. On est 

donc disposé à accorder p lus de qualité, p lus de vétusté à l 'eau-de-vie 

colorée. Le commerce , p o u r satisfaire cette prévent ion d u consommateur , 

coupe quelquefois les 3/6 de Montpellier avec de l 'eau et les colore avec 

d u caramel dissous dans u n e infusion de thé qui para î t d o n n e r à cette 

eau-de -v ie nouvel le un goût de vétusté ; mais il est r a r e que cette falsi

fication échappe au dégusta teur expérimenté. 

Les vins n e sont pas les seules substances desquelles on ret i re l 'alcool; 

les bet teraves, les grains , cer ta ins fruits, tels q u e les cerises, les m a r 

rons , etc. , donnen t des alcools de bonne quali té et dont plus ieurs sortes 

sont consommées comme eaux-de-vie . 

Nous examinerons rap idement ces divers modes de product ion de 

l 'alcool. 

Alcool de betterave. — La fabrication du sucre de bet terave produit 

u n e g rande quant i té de mélasse dont on n e peu t utiliser la matière 

sucrée qu ' en la convertissant en alcool. Cette mélasse, en effet, contient 

p lus ieurs matières salines qui lui donnent u n e saveur salée, acre, fort 

désagréabje. El le doit ê t re soumise à la fermentation ; on ramène sa 

densité à 8°, la t empéra tu re étant de 20°. On ajoute à 100 parties de 

mélasse 2 parties de levure fraîche, délayée dans d e l 'eau légèrement 

t iède, et l 'on brasse fortement. 
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La t empéra tu re de la pièce dans laquel le on opère é tant à 15" ou 20°, 

la fermentation n e t a rde pas à s 'établir : la réaction s 'annonce bientôt p a r 

le dégagement des bul les d 'acide carbonique , d ' abord au tou r des parois 

de la cuve, puis j u s q u ' a u cent re . Afin d'éviter q u e ces bu l l e s n e s'élèvent 

les unes su r les au t res en u n e mousse qu i passerait pa r -de s sus les bo rds , 

on verse à la superficie d u l iquide, suivant son vo lume, 1/2 l i t re à 2 l i tres 

de savon ver t . Ce savon est décomposé p a r l 'acide en excès dans le l iquide 

qui fermente. L'huile grasse, mise en l iber té , su rnage , fait glisser et 

rompre les bul les , de sorte q u e la mousse s'affaisse su r e l l e -même . 

L'emploi d ' une t rès peti te quant i té d 'hu i le grasse ba t tue avec de l 'eau 

produi t le m ê m e effet. 

Dans cette distillation, on cherche n o n - s e u l e m e n t à t i r e r par t i d u 

sucre contenu dans les mélasses, mais on se propose aussi d 'en re t i re r 

les matières salines qu 'el les cont iennent . C'est donc u n inconvénient que 

de r amener avec de l 'eau les mélasses à 8°. On a essayé de faire fer

menter les mélasses à la densité de 14°; on a réussi , mais c o m m e la 

tempéra ture s'élève à 30°, il se p rodu i t a lors u n e fermentation acide aux 

dépens de l 'a lcool . 

On arrête cette acescence en enlevant de la cuve , lorsqu 'e l le est à 27°, 

la moitié de ce qu 'e l le cont ient et en la r e m p l a ç a n t pa r de la mélasse à 

14° contenant u n e quant i té suffisante de l evure (M. Dumas) . 

Cette part ie de l 'opérat ion doit beaucoup aux t r avaux , aux observat ions 

et à l 'expérience de M. Dubrunfau t ; cet habi le fabricant s'est aussi occupé 

de l 'extraction d u salin des mélasses de be t te rave . Au lieu d 'eau, p o u r 

ramener ces mélasses à 8", il emploie de la vinasse, ce qui lui donne u n e 

liqueur t rès r iche en salin ; il se sert éga lement de vinasse, au lieu d 'eau 

pour a l imenter u n généra teur de vapeur ; enfin il utilise la flamme p e r d u e 

d 'un four à réverbère destiné à la calcination d u salin, p o u r a l imente r 

trois chaudières dans lesquelles il a m è n e les vinasses à 32°, p o u r les 

étendre ensuite sur la sole d u four à r éve rbè re . 

1000 ki logrammes de mélasse de bet terave fournissent 110 à 140 ki lo

grammes d ' un salin m a r q u a n t 50° à 55° à l 'a lcal imètre de Gay-Lussac, 

c'est-à-dire représentant la moitié environ de son poids de potasse p u r e 

et a n h y d r e . 

Alcool de grain , de pomme de terre. — E n Al lemagne et en A n g l e 

terre, on fabrique en g r a n d l 'alcool de grain et d e p o m m e de t e r r e en 

traitant le grain concassé ou la p o m m e de t e r r e cuite p a r u n e dissolution 

d'orge germée d o n t la diastase réagit su r la fécule et la t ransforme en 

glucose ; on étend d 'eau ce mé lange dans lequel la fermentat ion ne t a rde 

pas à s'établir, puis on distille. 

Par le procédé suivi en Al lemagne et sur tout dans les fermes du Pala-

tinat, on n 'obt ient q u ' u n e eau-de -v ie empyreuma t ique et d e mauvais 

goût. Dans les localités où l 'on fabrique spécialement ces sortes d'alcools, 

v. 6 
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100 •— de seigle — 36 à 42 — 
100 — d'orge — 40 — 
100 d'avoine — 36 — 
100 — de sarrasin — 40 — 
100 — de maïs — 40 — 

P o u r la fabrication d u whisky (Angleterre) , on se sert d 'orge germée 

p u r e don t on fait fermenter la dissolution au moyen d ' u n e addit ion de 

l evu re . 

L'alcool de genièvre se fabr ique en Hol lande , avec u n e décoction fer-

men tée de malt d'estourgeon (seigle), q u e l 'on distille su r de la gra ine de 

genièvre concassée. 

Le rhum est le p rodui t d e la distillation d ' u n e dissolution fermentée de 

mélasse de canne mélangée avec du j u s d e canne . Celui qu ' on expédie 

des colonies, et su r tou t de la Mart inique, para î t ê t re p r é p a r é avec le suc 

m ê m e d e la canne (vesou). 

On p répa re dans la forêt N o i r e , avec les m e r i s e s , u n e eau-de-vie 

(connue sous le n o m de kirschicasser) ex t r êmemen t agréable , lorsqu'elle 

est vieille. On choisit les mer ises bien m û r e s , on les écrase, on pile une 

pa r t i e des noyaux , on laisse fermenter et l 'on distille avec précaut ion. 

Cette l iqueur d o n n e lieu à u n e indus t r ie agricole dans p lus ieurs dépar

t emen t s de la F r a n c e (Meurthe, Meuse, Vosges, Doubs, Haute-Saône) . 

Dans les années d ' abondance et d e ma tu r i t é , on peu t faire d e très bon 

kirsch avec des cerises communes , su r tou t lo rsqu 'on a pr is la précaution 

d 'enlever les queues , de concasser tous les noyaux , de séparer le marc 

d u fond de l 'a lambic au moyen d ' une couche de paille ou d ' un faux fond, 

et d e rectifier au b a i n - m a r i e . 

Le pr ix élevé auquel on l ivre l 'alcool depuis que lques années a attiré 

l 'attention des chimistes ef (íes industr ie ls , qui ont cherché à modifier les 

on adop te ma in tenan t la conversion de la fécule en glucose au moyen de 

l 'acide sulfurique ; on l'ait fermenter et l 'on distille dans les apparei ls que 

n o u s avons indiqués. Lorsqu 'on n 'emploie q u e d u gra in , on le fait germer , 

on le r édu i t en mal t , on en fait une dissolution qu 'on me t à fermenter et 

q u ' o n soumet ensui te à la disti l lation. 

L ' eau-de-v ie de p o m m e d e te r re contient d e l 'alcool amyl ique qui lui 

c o m m u n i q u e un goût et u n e odeur désagréables ; cette hu i l e s'y t rouve 

quelquefois en assez g r a n d e quant i té p o u r que l 'eau-de-vie devienne 

lai teuse pa r son mélange avec de l 'eau. On débar rasse en g r a n d e partie 

l 'alcool de l 'hui le qu' i l contient en le m e t t a n t pendan t que lques heures 

en contact avec du charbon de bois . 

La saccharification et la fermentat ion des diverses semences fournissent 

les quant i tés d'alcool indiquées dans le tab leau suivant : 

100 kilogr. de froment donnent 40 à 45 litres d'alcool à 50° centésimaux. 
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procédés déjà connus p o u r obtenir ce corps et à l ' ext ra i re économique 

ment de diverses p lantes . 

Bien des procédés on t été indiqués p o u r a r r iver à ce b u t , peu d 'en t re 

eux présentent les avantages qu 'on en a t tendai t . Nous examine rons ici les 

plus impor tan ts . 

Nonveau procédé de fabrication de l'alcool de betterave. 

Ce procédé est fondé sur l 'observation suivante , d u e à M. Dubrunfau t , 

que « les bet teraves débitées en morceaux peuven t subi r la fermentat ion 

alcoolique, q u a n d elles sont placées dans un l iquide fermenté ou en 

fermentation. » Il a été appl iqué en g rand p a r M. Leplay et pa r M. D u -

brunfaut . 

Méthode de M. Leplay. — P o u r obtenir l 'alcool p a r la m é t h o d e de 

M. Leplay, il faut se p r o c u r e r , au moyen de la presse, u n poids de j u s 

double de celui des bet teraves qui doivent ê t re soumises à la f e rmen ta 

tion, addi t ionner ce j u s de 0,2 p o u r 100 d 'acide sulfur ique, et , après 

l'avoir mis en levain dans u n e cuve à la t e m p é r a t u r e d e 24° ou 25°, 

in t roduire dans cette cuve u n vase percé de t rous et fo rmant doub le 

fond. Dès q u e la fermentat ion d u j u s est active, on découpe les b e t t e 

raves en r u b a n s de k cent imètres d e large, et de h à 5 mi l l imètres 

d'épaisseur, puis on les je t te dans le vase q u e cont ient la cuve. 

Par suite d ' une réact ion que l 'on n ' a pas encore expl iquée (il est p r o 

bable que l 'acide sulfurique, en décomposant les pectates, r e n d les cellules 

de la p lante p lus perméables ) , la fermentat ion se p ropage dans les tissus 

saccharifères avec u n e telle rapidi té , que la t ransformat ion d u sucre en 

glucose, puis en alcool, est opérée dans l 'espace de quinze h e u r e s . 

On ret i re a lors le vase formant faux fond, et lorsque les bet teraves sont 

égouttées, on les charge à la pel le d a n s des cy l indres perforés, que l 'on 

enfile successivement sur u n a r b r e vertical , j u s q u ' à ce qu ' i l s occupent u n e 

hau teur de 3 mèt res . 

Cet a rb re , soulevé au moyen d ' une g rue t o u r n a n t e avec les vases qu' i l 

supporte , est déposé dans u n apparei l disti l latoire en forme de co lonne 

cylindrique de l r a , 3 0 de d iamèt re , et c o m m u n i q u a n t par sa base avec u n 

générateur pouvan t fournir u n couran t de vapeur d ' eau . On ferme la 

colonne avec u n chapi teau que l 'on adap te à u n rectificateur a u m o j e n 

d 'un tube de jonct ion . E n s 'élevant dans l 'apparei l , la vapeur s ' in t ro 

duit dans les pores des bet teraves , en chasse l 'alcool, pu is se condense 

et re tombe en par t ie au bas de la colonne, d 'où elle s'écoule a u dehor s 

de l 'usine. L'alcool volatilisé passe d ' abord dans le rectificateur, pu is 

dans un serpent in , à l 'extrémité duque l on le recueil le dans u n état d e 

concentration tel qu ' i l m a r q u e 60° à l 'a lcoomètre centés imal . 

Pendan t que la distillation est en activité, les ouvr iers découpent d e 
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Alcool d'asphodèle. — L'asphodèle, p lante de la famille des liliacées ou 

des asphodélées, qui croît dans le midi de la F rance et dans l 'Algérie, 

contient u n e substance ana logue au sucre , et que l 'on peu t facilement 

convertir en alcool. 

Voici comment cette opérat ion s 'exécute. La par t ie tubercu leuse de 

l 'asphodèle, qui seule renferme la mat iè re sucrée, est lavée, divisée à la 

r âpe et exprimée à deux reprises différentes après avoir été mouillée 

de 25 centièmes d 'eau. On obtient ainsi 75 à 85 p o u r 100 de j u s que l'on 

fait fermenter avec de la levure c o m m e le suc de bet terave , et que l'on 

soumet ensuite à la distillation. 

Quoique la quant i té d'alcool extrai te d e ce j u s soit environ d e 8 pour 

100, r endemen t doub le de celui du j u s de bet terave , la fabrication de. 

l'alcool d 'asphodèle n 'es t avantageuse q u e dans les pays où cette plante 

croît spontanément , car il est nécessaire d ' a t t end re q u a t r e ou cinq ans 

avant que les tubercules d 'asphodèle soient de dimension convenable. 

On a r econnu de p lus que la p u l p e et les t ranches macérées ne sont pas 

propres à la n o u r r i t u r e des best iaux. 

Alcool de topinambour. — Les top inambours , t rai tés co mme les tuber 

cules d 'asphodèle , fournissent 78 centièmes de l eu r poids d ' un jus qui 

peut d o n n e r h ou 5 centièmes d'alcool à 94°. De p lus , la pu lpe exprimée 

convient parfai tement à la n o u r r i t u r e des best iaux. Au cours actuel des 

alcools, la cu l tu re et la fermentat ion des t op inambour s peuvent donc 

offrir certains avantages. 

nouvelles bet teraves et les font f e rmen te r , ce qui p e r m e t de rendre 
l 'opération cont inue . 

11 est indispensable au succès de l 'opération d'éviter les fermentat ions 

acétique, lactique et v i squeuse , qui en t ra înent des per tes considérables. 

On y parvient sans peine en s 'assurant , par des dosages jou rna l i e r s , que le 

jus et les bet teraves mis en fermentat ion cont iennent toujours la quanti té 

d'acide sulfurique précitée, et dans le cas où l 'acidité s'affaiblit, en r é t a 

blissant le t i t re n o r m a l pa r une s imple addit ion d 'acide. 

Les t ranches de bet teraves qui ont subi cette fermentat ion se conser

vent parfai tement dans des silos creusés en ter re , où elles s 'égouttent, et 

peuvent ensuite servir à la n o u r r i t u r e des an imaux . 

Méthode de M. Uubrunfaut. — La m é t h o d e de M. Dubrunfau t consiste : 

1° à dé terminer la fermentat ion des bet teraves découpées, à l 'a ide d 'un 

j u s addi t ionné de 3 mil l ièmes d 'acide sulfurique ; 2° à lessiver ensuite 

les t ranches pa r les moyens ordinaires ; 3° et à ext ra i re pa r distillation 

l'alcool que cont iennent les eaux de lavage. 
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F A B R I C A T I O N DU V I N . 

Le vin est le suc fermenté d u m o û t ou jus de raisin. Ce ju s , nouve l l e 

ment exprimé, est sucré ; il p e rd assez p r o m p t e m e n t cette saveur p o u r 

en contracter u n e au t re qu i est acide et su r tou t alcoolique. 

La qualité d u raisin influe nécessairement sur celle du vin. Toutes les 

espèces de ra i s ins , quoique réunissant les condit ions d'exposition et d e 

maturation convenables, ne sont pas susceptibles de donne r un vin p o 

table et de durée . Ainsi, c'est en vain qu ' on a tenté , dans les années 

abondantes, de convert ir en vin les mei l leurs chasselas ; ils n 'on t j amais 

fourni qu 'un vin pla t et t o u r n a n t facilement à l 'acescence. 

Le raisin destiné à la fabrication d u vin doit p roveni r d ' u n e exposition 

où il reçoive u n e t e m p é r a t u r e chaude , constante et r égu l i è r e ; u n sol 

mixte, plutôt siliceux et cai l louteux qu ' a rg i l eux , semble ê t re u n e des 

bonnes conditions de la qual i té d u rais in . La vigne doit ê tre peu fumée. 

Les tiges couchées en t e r r e , sous le n o m d e provins, p o u r obtenir de 

nouveaux ceps, doivent seules, au t an t que possible, recevoir de l 'engrais ; 

le reste de la vigne doit ê t re a m e n d é avec de la t e r r e ; enfin u n e longue 

expérience a démon t r é q u e le vin p rodu i t pa r des raisins p rovenan t de 

vignes anciennement p lantées est mei l leur q u e le vin fourni p a r de j eunes 

vignes. Aussi voi t -on , dans les pays vignobles, des propr ié ta i res conserver 

des vignes p lus que séculaires et ne les a b a n d o n n e r que lorsqu 'e l les 

refusent toute espèce de récolte. 

Nous devons faire observer q u e ces considérations générales ne s ' ap 

pliquent qu 'aux c rus d 'où l 'on cherche à ret i rer plutôt la quali té que la 

quantité. 

On a proposé aussi de re t i rer l 'alcool des cannes à sucre , des m a r r o n s , 

du maïs, des carottes, des navets , des panais , du chiendent , des g lands , 

des cerises , des groseilles et des figues ; mais la quant i té d'alcool q u e 

fournissent ces substances é tant peu considérable , on t rouve p lus de profit 

à les appliquer à la nou r r i t u r e des h o m m e s ou des an imaux . Le dah l i a , 

le sorgho, les baies de s u r e a u , e tc . , qui pour ra ien t également servir à la 

fabrication de l 'alcool, n e sont pas employés, à cause du prix élevé de 

ces matières premières . 

Dans le bu t d ' augmen te r la force des caux-de-v ie , on les mélange 

parfois frauduleusement avec des substances corrosives telles que l 'acide 

sulfurique. Cette altération grossière est h e u r e u s e m e n t facile à cons ta te r : 

il suffit, en effet, d 'exposer l ' e au -de -v ie au contac t de l 'a ir , l 'alcool 

s'évapore et laisse l 'acide p o u r rés idu. On reconnaî t la n a t u r e de cet acide 

au moyen des réactifs ordinai res . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



11 existe un g r a n d n o m b r e d e variétés d e vignes. Au p remie r rang, 

p a r m i les p lan ts qu i d o n n e n t des fruits p rop res à faire les mei l leurs vins 

rouges , on doi t citer : 

Le pineau noir o u nnirien, qu i se cult ive d a n s les bons c ru s de la 

Bourgogne et d a n s u u g r a n d n o m b r e d e contrées vinicoles e t qu i produi t 

u n vin délicat ; le gamay, qu i d o n n e beaucoup d e vin, mais d e médiocre 

qua l i té . C'est u n des p lan ts qu i réussissent le mieux dans les plaines, et 

on doit le cult iver d e préférence dans des t e r ra ins plats , où le noirien 

serait beaucoup mo ins productif , sans pouvoir d o n n e r de vins fins, faute 

d e l 'exposition convenab le . 

P a r m i les raisins b lancs , n o u s ci terons : 

Le pineau gris, le gamay blanc, et le furmint, qu i d o n n e en Hongrie le 

fameux vin d e Tokai. 

On r e n c o n t r e d a n s le raisin les substances suivantes : 

E a u , cellulose, g lucose , acide pect ique, t ann in , a lbumine , ferment ; 

p lus ieurs mat ières azotées solubles d a n s l 'eau et l 'alcool; hui les essen

t ie l les ; mat iè res co lorantes , j a u n e , b l eue et rouge , p rodu isan t plusieurs 

nuances , qui font v i rer successivement la couleur d u vin d u violet au rouge 

o rangé , ou a u jaune-pa i l l e l o r sque les colorat ions bleues et rouges sont 

affaiblies ; mat iè res grasses, don t u n e , sans dou te , concour t à la formation 

d e l 'é ther œ n a n t h i q u e ; pectates et pectinates d e chaux , de soude et de 

potasse ; t a r t r a tes et pa r a t a r t r a t e s d e potasse, d e ch au x et d ' a lumine ; 

sulfate d e potasse ; ch lo ru res d e potass ium et de sod ium ; phospliate de 

c h a u x , oxyde de fer, silice. 

La m a t u r i t é d u raisin est u n e condit ion essentielle d e la qualité 

d u v in . Cette condi t ion s 'accomplit assez o rd ina i rement dans les pays 

v ignobles qui s 'éloignent d e la capitale et d e ses e n v i r o n s , p o u r se 

r a p p r o c h e r d u m id i de la F r ance , su r tou t lorsque la vendange se tait 

d a n s le mois d e s e p t e m b r e , et lorsque le v igneron n e se hâ te pas trop 

d e récol ter . 

On vendange , a u t a n t q u e possible, pa r un t emps sec et sous l'influence 

d u soleil . Le raisin, recueilli d a n s des panie rs , est ensui te déversé dans des 

t o n n e a u x placés a u pied d e la vigne. Dans p lus ieurs contrées , on l'écrase 

d a n s les t o n n e a u x avec u n b â t o n appelé éraloir, t e rminé à son extrémité 

p a r t rois den t s , j u s q u ' à ce q u e les pièces soient pleines. On économise 

ainsi le n o m b r e des pièces et l 'on r end leur t r anspor t p lus facile. 

Ce p rocédé n 'es t peu t -ê t re pas pra t icable d a n s les vignobles à tempé

r a t u r e élevée, car la fermentat ion doit se développer p lus p romptement 

q u e si le raisin n 'é ta i t pas écrasé. Cette observat ion est importante 

l o r squ ' on opère s u r des rais ins noirs dest inés à faire d u vin blanc, car 

l 'alcool développé réagirai t s u r la mat iè re colorante d e la pellicule et 

colorera i t le y in . 

Fabrication du vin blanc. — Lorsque le raisin est t r anspor t é dans le 
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cellier, on achève d e l 'écraser , si c'est d u raisin noir , en le p r o m e n a n t 

avec un râteau su r u n châssis de bois placé sur u n e cuve de bois ou d e 

pierre, garni d 'un filet de forte corde , à mail les espacées de man iè re à 

laisser seulement passer le grain d u raisin. S'il s'agit de raisin b lanc , o n 

vide les tonneaux dans la cuve, on achève d 'écraser le raisin, soit avec 

la fourche à trois den t s , soit en le faisant piét iner pa r u n h o m m e d e s 

cendu dans la cuve ; pendan t ce temps , on o u v r e un la rge robinet p a r 

où s'écoule le moût , q u ' o n dirige dans les t onneaux . A l'orifice de cet te 

cannelle, dans l ' in tér ieur d e la cuve, on a placé un panier ou gr i l lage 

destiné à intercepter les pell icules et les pépins . 

Lorsque le moût cesse de couler , le m a r c est por t é au pressoir, o ù il 

subit la pression nécessaire. On établi t u n e différence en t re le vin o b t e n u 

de mère goutte et celui qui provient d u p ressurage : ce dern ie r est consi 

déré comme inférieur en quali té ; on le réserve assez o rd ina i rement p o u r 

être coupé avec les moû t s d e raisin noir t r op for tement colorés. 

Si l'on désire conserver au vin sa b l ancheu r , il faut le laisser le m o i n s 

longtemps possible au contact de l 'air ; les tonneaux , s'ils sont neufs , 

doivent être chaulés avec un lait d e chaux à 40°, et ensuite so igneu 

sement rincés ; si l 'on fait usage d e vieux tonneaux , on les soumet à u n 

soufrage préalable : ces d e u x opéra t ions on t p o u r bu t d 'enlever aux fûts 

toute cause d e colorat ion. 

Le moût , in t rodui t dans le tonneau , y subit la fermentat ion alcoolique, 

qui se manifeste pa r u n dégagement de gaz acide ca rbonique et p a r la 

formation d ' une é c u m e b lanche qu i tient en suspension u n e subs tance 

de la na ture de la l evure . Les t onneaux doivent ê t re rempl i s de m a n i è r e 

que le gaz et l 'écume puissent se dégager sans pe r te de l iquide ; ils n e 

doivent être bondonnés q u e lorsque le vin commence à s'éclaircir : ce 

bondonnage doit ê t re fait à la m a i n , de m a n i è r e q u e le b o n d o n puisse 

obéir au dégagement qui pour ra i t se manifester. 

Lorsque la fermentat ion d u m o û t est accomplie , on procède au s o u 

tirage des vins b lancs q u i doivent ê t r e consommés peu d e t emps après la 

récolte ; quan t à ceux qu i sont destinés à ê t re conservés pondan t u n c e r 

tain nombre d ' années , on n e les sout i re q u ' a p r è s les premières gelées. 

On a soin de boucher exactement les t onneaux et de p rocéder r égu l i è r e 

ment au remplissage (houillage). 

Cette opération est u n e des condi t ions essentielles de la conservat ion 

de toute espèce de vin ; e l le d e m a n d e beaucoup de soins dans les p r e 

mières semaines qu i succèdent à la réco l te ; mais il a r r ive u n m o m e n t 

où il suffit de l 'accomplir tous les mois . Lorsqu 'on m a n q u e d e via d e 

qualité égale à celui d u t onneau q u ' o n veut achever d e rempl i r , on lui 

substitue quelquefois d u sable de rivière lavé et non effervescent. La d i 

minution d e vo lume d u vin pendan t sa conservation dépend s u r t o u t 

du plus o u moins d ' aé rage des caves. 
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Les vins b lancs éprouvent parfois u n e maladie , appelée la graisse (fer

menta t ion visqueuse), occasionnée pa r u n e subs tance azotée, nommée 

glaïadine (François) . 

Les vins b lancs con tenan t cette subs tance azotée n e peuven t être 

convertis en vins mousseux q u e lorsque la glaïadine en a été précipitée 

pa r u n e certaine propor t ion d e t ann in qui peut ê t re de 1 g r a m m e ou de 

1/2 g r a m m e pa r l i tre (François) . 

Fabrication du vin rouge. — Le raisin noir est amené d e la vigne au 

cellier, écrasé ou entier . On le conserve quelquefois dans ce dern ier état, 

lorsqu' i l s'agit de vins de qual i té ; car , dans les localités o ù la matur i té 

n 'est pas toujours égale, on fait subir au raisin u n e espèce de tr iage. 

Lorsque le raisin est écrasé, ainsi q u e n o u s l 'avons ind iqué pour le 

raisin blanc, on enlève les rafles d u raisin. 

Les propriétaires de vignes n e sont pas bien fixés su r le m o m e n t où 

il faut enlever les rafles ; quelquefois on les enlève avant la fermentation 

et souvent après . 

Le raisin, écrasé, convenablement foulé, est po r t é dans u n e cuve, 

don t la capacité varie d e 30 à 45 hectol i t res, où il p e rd peu à peu sa 

saveur sucrée. En p rê t an t l 'oreil le, on en tend u n bou i l lonnement ; les 

rafles, les pellicules et les pépins gagnent la par t ie supér ieure de la cuve, 

où ils forment u n e espèce de croûte , un chapeau, qu i p réserve le liquide 

d u contact de l 'air . Dans certains pays vignobles, on laisse cette fermen

tat ion se développer avec le contact de l ' a i r ; dans d 'au t res , on recouvre 

la cuve d ' un plateau m u n i d ' un t ube qu i donne issue à l 'acide carbo

n i q u e ; enfin, dans quelques localités, on t'ait usage d ' un faux couvercle 

t roué , assujetti au-dessous d u niveau d u moû t : ce couvercle maintient 

le chapeau cons tamment immergé et en contact avec le l iquide en fer

menta t ion , qui , au moyen de l 'alcool, dissout la mat ière colorante de la 

pel l icule. 

Il est ut i le de préserver le chapeau d u contact de l 'air ; car lorsque la 

fermentat ion est lente , il peu t se former de l 'acide acétique qui nuit 

à la quali té d u vin. Lorsque la fermentat ion est sensiblement ralentie, on 

fait descendre le chapeau dans la cuve p o u r le soumet t re à l 'action du 

l iquide fermenté. 

La fermentat ion, suivant la t empéra tu re , est p lus ou moins lente à 
s 'établir ; comm e on cra in t q u e cette dern iè re c i rconstance n e nuise 

à la quali té d u v i n , on p rovoque assez souvent cette fermentat ion en 

chauffant u n e cer taine por t ion de m o û t p o u r élever la t empé ra tu r e de 

la masse . 

Lorsque la l iqueur a pr is une coloration r o u g e , on procède au 

décuvage. 

Cette opérat ion s'effectue, comme p o u r le vin b lanc , en séparant le vin 

de mère gout te du vin de pressurage , du moins p o u r les vins d e qualité ; 
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l'entonnage et la prépara t ion des fûts réc lament les mêmes soins. Le bon-

donnage des fûts peut ê t re u n peu p lus ferme que p o u r les vins b l a n c s , 

car la fermentation s'est en g r a n d e par t ie accomplie dans la cuve. Le 

remplissage doit toujours ê t re fait exactement , et, en généra l , on ne p r o 

cède au premier soutirage qu ' ap rès l 'hiver. 

Vins mousseux. — Les vins mousseux les p lus recherchés sont ceux de 

Champagne. Les vins mousseux de la Bourgogne et d e la Toura ine n e sont 

pas sans qualité ; mais ils n ' on t ni le bouque t ni la légèreté d u vin de 

Champagne. On peut c o m p r i m e r d u gaz acide ca rbonique dans d u vin 

blanc et le r endre mousseux à la man iè re des eaux gazeuses ; mais cette 

mousse n'est pas persistante : elle n'est pas corsée comme celle qui p r o 

vient de la réaction des é léments d u m o û t sur e u x - m ê m e s . 

C'est avec du raisin noir qu ' on p r épa re le vin d e Champagne . On con

çoit qu 'aucune des précaut ions q u e nous avons indiquées p o u r conserver 

aux vins de choix leur quali té n e doit ê t re négligée. Ainsi le t r iage d u 

raisin est soigneusement accompli ; le p ressurage s 'exécute avec la p lus 

grande célérité, et l 'on n e dest ine au vin mousseux b lanc q u e la m è r e 

goutte. Le vin de p re s su rage , qu i se colore déjà p e n d a n t cette opérat ion, 

est converti en vin rosé pa r l 'addit ion d ' une propor t ion convenable de 

tournesol, lorsque la teinte rose n 'est pas suffisamment p rononcée . 

Le moût destiné au mousseux b lanc est t rai té ainsi q u e n o u s l 'avons 

indiqué pour la fabrication des vins b l ancs . Au m o m e n t où l 'on m e t 

en tonneau , on ajoute souvent 1 l i tre d ' e a u - d e - v i e de Cognac, p a r 

100 litres de moû t . C'est o rd ina i rement en d é c e m b r e , pa r u n t e m p s sec 

et froid, qu 'on procède à u n p remie r soutirage et au collage. Le collage 

se fait au moyen de 16 .g rammes de colle d e poisson p o u r 200 boutei l les . 

La colle est dissoute dans une suffisante quant i té d e vin b lanc ; on s o u 

tire une deuxième et u n e troisième fois en janvier et en février. Ce t r o i 

sième soutirage est suivi d ' un second collage. Enfin, en a v r i l , on me t le 

vin dans des bouteil les qui doivent contenir u n e p lu s ou moins g r a n d e 

quantité de dissolution sa turée de sucre candi dans d u vin b lanc . Le 

propriétaire suit p resque toujours à cet égard le goût d u consommateu r . 

Le vin ainsi emboutei l lé , bouché avec des bouchons d e p r e m i è r e q u a 

lité introduits dans les boutei l les au moyen d ' une forte pression et m a i n 

tenus avec un fd de fer, est a b a n d o n n é à l u i - m ê m e p e n d a n t hu i t à dix 

mois. La fermentation cont inue dans les boutei l les couchées; l 'acide ca r 

bonique se dissout dans le v in , et il se forme u n dépôt d e ferment qui se 

rassemble dans la panse inférieure de la boutei l le . 

Il est nécessaire d 'enlever ce dépôt au moyen d ' u n e opérat ion appelée 

dégorgement. A cet effet, u n ouvr ier renverse adro i t ement la boutei l le en 

lui imprimant un m o u v e m e n t de rotat ion destiné à faire ar r iver le dépôt 

du centre de la bouteille sur le bouchon , et il p lace les bouteil les sur 

des planches percées de man iè re que tout le dépôt soit bien réuni . 
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Lorsque le vin est parfai tement clair , ce qu i a lieu a u bou t de quinze à 

vingt j o u r s , il enlève avec précaut ion la bouteil le, le col en bas ; il coupe 

le fil d e fer : le bouckon s 'échappe tout imprégné d e ferment, ainsi que 

d ' u n e peti te por t ion d e vin qu i est p r o m p t e m e n t remplacée pa r d u vin 

clair ou d u sirop ; la boutei l le est d e nouveau bouchée , ficelée et gou

d r o n n é e , puis livrée à la consommat ion a u bou t d e cinq ou six mois. 

On a subst i tué depuis que lque t emps au goudron des feuilles d'étain 

qu i préservent les bouchons e t le fil d e fer d e l ' humid i t é des caves. 

Vins de liqueur. — Les vins de l iqueur con t iennent u n e certaine quan

tité d'alcool et sont en m ê m e t emps sucrés . On emploie dans la p répara 

t ion d e ces vins des raisins t rès sucrés, d a n s lesquels le fe rment n 'est pas 

en r appor t suffisant avec la quant i té d e suc re ; a lors o n ajoute au moût 

u n e port ion d e ce m ê m e m o û t concent ré pa r évapora t ion . Quelquefois, 

p o u r obtenir des vins de l iqueur , on a r r ê t e la fermentat ion pa r une addi

tion d 'alcool . 

C'est ainsi q u e sont préparés les vins d e l iqueur d 'Espagne , d e Portugal, 

d ' I ta l ie et d e Tokai, en Hongr ie . 

Maladie des vins. •.— Les v ins sont sujets à des maladies connues sous 

le n o m à'inertie, d e pousse, d e graisse, d'acide , d'astringence, d'amer et 

de fleur. 

L'inert ie est l ' a r rê t de la fermentat ion d u v in . On fait d isparaî t re cette 

ma lad ie en élevant la t e m p é r a t u r e d u lieu où s 'opère la fermentat ion. 

La pousse est u n e seconde fermentat ion qu i se développe tumul tueuse

m e n t dans le tonneau , e t qu i a p o u r effet d e faire tourner les vins à l 'amer. 

On por te r e m è d e à cette malad ie en sout i ran t le v in d a n s u n tonneau 

p réa lab lement soufré : le gaz ac ide sulfureux qu i rempl i t le tonneau a la 

p ropr ié té d ' a r r ê t e r la fermenta t ion . 

Lorsque les vins deviennent graisseux, on y ajoute u n e cer taine quan

tité d e t ann in . 

Si les vins con t i ennen t na tu re l l emen t u n excès d 'ac ide t a r t r i q u e , on 

peu t le faire passer à l 'état d e b i t a r t r a t e , t rès peu soluble, pa r l'addition 

d ' u n peu d e t a r t ra te de potasse n e u t r e ; mais lo r sque les vins tournent à 

l 'acescence, il est difficile d e les guér i r d e cet te ma lad i e . 

Q u a n d les vins renfe rment u n excès d e t ann in , ils dev iennen t astrin

gents . On corr ige ce défaut au m o y e n d e collages successifs. 

Les vins rouges , su r tou t ceux d e Bourgogne , t o u r n e n t assez souvent à 

l ' amer lorsqu' i ls vieillissent. Cette ma lad ie disparaî t quelquefois par l 'ad

dit ion d ' un peu d ' a l coo l , mais plus souvent encore en ajoutant dans le 

vin devenu a m e r d u vin nouveau de la m ê m e qua l i té . Dans tous les cas, 

il est nécessa i re , après ces addi t ions , d e laisser les vins dans un repos 

comple t p e n d a n t p lus ieurs mois . 

Les mat ières azotées con tenues dans le vin ép rouven t quelquefois une 

fermentat ion p u t r i d e qui t r ans forme le t a r t r a t e d e potasse en carbonate; 
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les vins prennent alors u n e coloration b leue et deviennent alcal ins. On 

remédie à cet inconvénient en ajoutant d e l 'acide t a r t r ique dans le v in . 

Les vins acquièrent parfois un goût part iculier , désigné sous le n o m d e 

goût de fût. Cette saveur est due à une hui le essentielle qui se p rodu i t 

quand les vins se recouvrent de moisissures. En ajoutant 1 l i t re d ' hu i l e 

d'olive dans chaque pièce de vin, on dissout et amène à la surface l 'hui le 

essentielle qui peut être enlevée a lors pa r décantat ion. 

Enfin, les vins se couvrent quelquefois d ' une espèce de champignon 

blanc très divisé qu 'on appel le fleurs. On pense que cette maladie résu l te 

d'une élévation de t empéra tu re d u l iquide, et q u ' o n peut en a r rê te r les 

effets en refroidissant les vins. Les fleurs se m o n t r e n t su r tou t dans les 

tonneaux ou dans les bouteil les ma l bouchés , et sont dues par conséquen t 

à l'action de l'air sur les vins. Du reste , p o u r se débar rasser des fleurs, 

il suffit de rempl i r complè tement le tonneau ; les fleurs v iennent à la sur 

face, et au moyeu d ' un coup de genou d o n n é a u f û t , on les fait d i s p a 

raître : elles reparaissent r a r e m e n t lorsqu 'on rempl i t les condi t ions d e 

houillage et de bondonnage q u e n o u s avons r ecommandées . 

Dans les années froides et pluvieuses , où le sucre n e se développe pas 

dans le raisin en propor t ion suffisante p o u r d o n n e r aux vins de la q u a 

lité, on ajoute au m o û t , au m o m e n t de la fe rmenta t ion , u n e cer taine 

quantité de sucre . 

Dans la basse B o u r g o g n e , on emploie o rd ina i rement d u sucre de 

canne ; dans les localités voisines des fabriques d e glucose, c'est cet te 

matière sucrée qu 'on préfère. 

On peut dire qu ' en m o y e n n e , le vin est u n l iquide compost: en poids 

de 8 à 10 parties d 'a lcool , de 85 à 90 par t ies d 'eau, de 2 à 5 par t ies d ' u n 

résidu formé de mat ière colorante et extractive, de t a r t r e et au t re s sels 

à base d ' a lumine , de c h a u x , etc. ; de f e r m e n t , et quelquefois de sucre 

qui n'a pas été détrui t par la fermentat ion. 

L'alcool est le pr incipe essentiel du vin ; sa propor t ion v a r i e , en 

général, de 5 à 17 centièmes en vo lumes , suivant le climat, le sol, la cu l 

ture, et sur tout la t empéra tu re au m o m e n t de la matur i t é d u raisin. 

Les vins d u Midi sont p lus spir i tueux q u e ceux d u Nord, et d a n s la 

même localité ils diffèrent d ' u n e année à l ' au t re . 

Nous donnons un tableau t iré pr incipalement des analyses de Gay-

Lussac, et qui représente la quant i té d'alcool en volumes con tenue dans 

les principaux vins. 
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Tableau de la quantité d'alcool contenue dans quelques vins et boissons 
splrltueuses. 

Vins. 
Alcool 

Vins. Alcool 
Vins. 

p. 100. p. 100, 

. 9,1 
, . 13,7 Bons vins de Bourgogne (Volnayj. 11,0 

. 8,7 

. 12,9 
. . 13,0 . 9,9 

10,0 
. . 13,3 . 8,8 
. . 11,8 

. 11,5 

9,2 
. . . 11,5 

. . 16,7 . 6,9 

. 7,5 
. . 13,7 Verrières, à Ix lieues de Paris. . . 6,2 

. . . 13,0 
Vin de la Société œnophile. . . . 9,3 

. . . 8,7 

. . . 8,7 Vins des lies pressées, Paris . . . 7,6 
. 9,1 

Cidre le moins spiritueux. . . 4,8 
. 6,7 
. 8,2 

Alp d , Kditn l ïnnro r ^ 7 
. . . 9,8 

Bière vieille de Strasbourg . . . 3,9 
. . . 9,1 . 3,0 

. 2,9 

. 1,9 

ANALYSE SES V I N S . 

Personne n ' ignore q u e les vins sont m a l h e u r e u s e m e n t soumis à des 

falsifications fréquentes. On déguise souvent leur ve rdeur en saturant 

le b i ta r t ra te de potasse qu ' i l s cont iennent pa r des carbonates de chaux, 

de soude ou de potasse. 
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Autrefois on les adoucissait, dit-on, avec de la l i tharge; cette falsifica

tion dangereuse se constatait avec facilité en b r û l a n t le vin avec d u n i t re 

et en reprenant le résidu par l 'acide azot ique , qu i dissolvait l 'oxyde d e 

plomb. 

Le sous-acétate de p l o m b p e u t , dans quelques cas assez ra res , servir à 

déceler des colorations artificielles. Un vin na tu re l précipite par ce réactif 

en gris verdàtre ; q u a n d le vin est coloré pa r d u bois de Campêche, il 

précipite en bleuâtre , et en b leu indigo q u a n d il a été coloré pa r d u bois 

de Brésil. 

Il est souvent utile de soumet t re u n vin à l 'analyse. Il f au t , d a n s ce 

cas, déterminer non - seu l emen t la quali té d u vin, mais encore sa richesse 

alcoolique. 

La première question ne peu t se r é soudre que pa r la dégustat ion , la 

seconde est au contra i re toute ch imique . 

On ne peut dé te rminer la richesse alcoolique d ' u n vin en p r e n a n t 

sa densité, puisque le vin est u n mélange d 'eau et d'alcool qu i t ient 

en dissolution différentes substances solubles. Il faut nécessairement 

extraire l'alcool pa r disti l lation. On in t rodui t dans u n petit apparei l dis— 

tillatoire de cuivre, ou s implement dans u n e cornue d e ver re , u n vo lume 

bien connu de v i n , soit 90 cent imètres cubes . On adap te à la co rnue u n 

tube réfrigérant ou u n bal lon q u ' o n a soin de ten i r plongé d a n s de 

l'eau froide; on soumet le l iquide à u n e cha leur ménagée , et lorsqu 'on 

juge que la l iqueur distillée est égale au t iers à peu près du vo lume du 

vin soumis à l 'expérience, on a r rê te la distillation ; on ajoute à l 'alcool 

une quantité d 'eau telle q u e le mélange occupe exactement le m ê m e 

volume que le vin, c ' es t -à -d i re 90 cent imètres cubes . L 'a lcoomètre centé

simal ayant été g radué à 15°, c'est à cette t e m p é r a t u r e que le vin et le 

liquide distillé, mêlé avec de l 'eau, doivent ê t re mesurés ; sinon il faudrait 

tenir compte de la t empé ra tu r e et chercher dans les tables quelles sont 

les corrections à effectuer. L 'a réomèt re , p longé dans le l iquide, fait c o n 

naître directement la richesse alcoolique d u vin en expression de vo lumes . 

S'il marque, par exemple , 10°, cela veut d i re qu' i l y a dans 100 li tres de 

vin essayé 10 litres d 'alcool absolu . Lorsque les vins ou les au t res 

liquides spiritueux que l'on soume t à la distillation sont t rès pauvres en 

en alcool, il vaut mieux n e pas é t endre d 'eau le produi t de leur dis t i l la

tion et en prendre immédia tement le degré a lcoométr ique . Ainsi, en s u p 

posant, comme dans l ' exemple p récéden t , qu ' on ait opéré su r 90 cent i 

mètres cubes de vin et ret i ré pa r la distillation 30 cent imètres cubes de 

liquide, si ce l iquide m a r q u e 24° à l ' a l coomèt re , c'est que le vin c o n -

tient — = 8 pour 100 de son vo lume d'alcool absolu ; car il est évident 

que le nombre 24 est trois fois t r op fort, le vo lume d u liquide distillé 

étant trois fois moins g rand q u e celui d u v in . 
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L'opéra t ion qu i consiste à dé t e rmine r la r ichesse alcoolique d ' an vin, 

telle q u e n o u s venons d e l ' i nd iquer , n 'exige p a s p lus de vingt-cinq à 

t r en te minu te s : elle compor t e un degré d 'exact i tude suffisant. Lorsqu'un 

l iquide est r iche en alcool, il faut en enlever p lus d 'un t iers pa r la distil

la t ion p o u r ê t re certain qu ' i l n e r e s t e ra pas d 'alcool d a n s le résidu. On 

peu t , l o r sque ce cas se p résen te , é t endre le l iquide à essayer d ' une quan

tité connue d 'eau don t on t ient compte . 

Q u a n d u n e l iqueur alcoolique n 'es t mêlée ni avec d u sucre ni avec 

a u c u n e a u t r e mat ière qu i en a l tè re le degré a l coomét r ique , il suffit d'y 

p longer l ' a lcoomètre centésimal p o u r connaî t re combien elle renferme 

d'alcool ; ma i s quand u n e l iqueur laisse u n rés idu pa r l 'évaporat ion, la 

m e s u r e de son degré a lcoomét r ique , dé te rminée d i rec tement , est toujours 

fautive. Il faut a lors d e tou te nécessité soume t t r e u n e te l le l iqueur à la 

disti l lation ou recour i r à u n a u t r e m o d e d'essai. 

On emploie depuis q u e l q u e t e m p s , p o u r analyser les vins y un 

i n s t r u m e n t appelé èbullioscope, qui ind ique en que lques minu tes les 

quan t i t é s d 'alcool con tenues d a n s u n vin ou dans tou t a u t r e l iquide spi

r i t u e u x . 

L 'èbul l ioscope est fondé sur ce fait, q u e la t e m p é r a t u r e de l'ébullition 

d ' u n l iquide spi r i tueux n 'es t q u e p e u changée pa r u n e quan t i t é de matière 

so luble qu i a l tè re assez la densi té de ce l iquide p o u r q u e les aréomètres 

n e pu issen t p lus servir d i rec tement à en faire conna î t re la richesse. 

Cet i n s t r u m e n t n 'es t a u t r e chose q u ' u n t h e r m o m è t r e à mercu re , dont 

les divisions d iminuen t d e longueur , depu i s la t empé ra tu r e d e 100° jus -

q u ' à celle d e 8 5 ° 

P o u r t r ace r l 'échelle, on p r épa re des mélanges d 'eau et d'alcool dans 

le r a p p o r t de 9 5 à 5 , d e 9 0 à 1 0 , et ainsi de suite j u s q u ' a u rappor t de 

ZiO à 6 0 . On m a r q u e 0 s u r l 'échelle p o u r le point co r respondan t à l'ébul

lition d e l 'eau p u r e , 5 p o u r le point co r re spondan t au mé lange contenant 

5 pa r t i e s d 'a lcool , et ainsi successivement . 

C o m m e l 'ébul l i t ion var ie avec la press ion, avan t de faire l'expérience 

on doi t r ég le r l ' i n s t rumen t . Aussi l 'échelle de l 'apparei l est mobile, et 

disposée, p a r le m o y e n d ' u n e vis de r appe l , d e man iè re q u e le zéro cor

r e s p o n d e à l ' ex t rémi té de la colonne d e m e r c u r e p o u r l 'ébullition de 

l 'eau sous la pression a t m o s p h é r i q u e , a u m o m e n t d e l 'expérience : on 

se d i spense ainsi des tables de correct ion. 

Q u a n d l e vin en t r e en ébu l l i t i on , le t h e r m o m è t r e res te stationnaire 

p e n d a n t env i ron u n e m i n u t e ; c'est à cet ins tant qu ' i l faut l i re le degré 

t h e r m o m é t r i q u e : si le t h e r m o m è t r e m a r q u e 12° , c'est qu ' i l y a 1 2 pour 100 

d 'alcool absolu dans le vin soumis à l 'essai. * 

On t r o u v e depu i s q u e l q u e t e m p s , dans le commerce , deux espèces 

d 'ébul l ioscopes : l 'ébull ioscope à cadran de M. B r o s s a r d - V i d a l , et celui 

à t ige d ro i t e de M. Conaty. M. Lerebours a appor té dans la confection de 
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ce dernier ins t rument des perfect ionnements qu i en ont r e n d u l 'usage t rès 

commode, sans nu i re à l 'exacti tude des résul ta ts . 

Des expériences comparat ives faites pa r p lus ieurs chimistes ont démon

tré que les modes d 'analyse q u e nous venons d ' ind iquer donnen t des 

nombres qui se confondent, p o u r ainsi d i re . 

En 1830, M. Tabarié avait fait connaî t re un in s t rumen t qu'i l appelai t 

œnomèlre, pour dé te rmine r la quant i té d'alcool contenue dans le vin et 

dans tout autre l iquide spi r i tueux. 

M. Tabarié soumettai t le vin à l 'ébull i t ion dans un vase d é c o u v e r t , et 

laissait pe rdre l 'alcool dans l ' a tmosphère . Il en appréciait la quant i té p a t 

la différence de densité en t re le vin et le rés idu de la distillation, après 

avoir remplacé exactement pa r de l 'eau le vo lume d u l iquide évaporé . 

Le procédé de M. Tabar ié , p a r son ex t rême simplicité, méri tera i t u n 

examen nouveau et approfondi ; car , s'il donnai t des résul ta ts suffisam

ment exacts, il serait préférable, sous certains r appor t s , aux procédés q u e 

nous avons indiqués p r écédemmen t . 

Usages des résidas de la fabrication du vin et de la vigne. 

Les feuilles p rovenant des vignes servent à la n o u r r i t u r e des best iaux, 

particulièrement à celle des chèvres. Les s a rmen t s s 'emploient c o m m e 

combustibles; ils d o n n e n t des cendres t rès r iches en sels de po t a s se , 

et que l'on répand sur le sol afin d e lui r e n d r e les bases alcalines qui 

lui ont été enlevées pa r les végétaux. 

Les lies, ou dépôts qui se forment dans les diverses phases de la vinifi

cation, peuvent ê t re trai tées p a r l 'eau boui l lante qui leur enlève du b i -

tartrate de po tasse , ou bien ê t re soumises à l ' incinération afin d 'en 

obtenir du carbonate de potasse, dit cendres gravelées. Le résidu d e la 

lixiviation est employé c o m m e engra is . 

Quant aux lies qu i se déposent à la suite des co l lages , elles servent 

directement d 'engrais . 

Les m a r c s , soumis à la disti l lat ion, d o n n e n t de l 'alcool, et sont, d a n s 

certaines localités, d is t r ibués ensuite a u x an imaux , su r tou t aux m o u t o n s . 

Dans le Midi on les fait servir à la prépara t ion d u verdet ( acétate d e 

cuivre). 

P I Q U E T T E . 

La piquette se p r é p a r e en in t rodu i san t d u m a r c de raisin dans des 

tonneaux que l'on achève de r empl i r avec de l 'eau. Cette boisson peu t 

être consommée hui t ou dix j ou r s après sa fabrication ; chaque l i tre de 

piquette, soutiré par la cannel le , est imméd ia t emen t remplacé p a r u n 

même volume d 'eau . Il en résul te que la p iquet te s'affaiblit de j o u r en 

jour en acquérant de l'ascescence et finit p a r n e p lus ê t re potable. 
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C I D R E E T P O I R É . 

Ces boissons proviennent des sucs de p o m m e s ou de poires fermentes. 

On produi t annue l l emen t dans les dépar tements des anciennes p r o 

vinces de Normandie et de Picardie 4 mil l ions d 'hectoli tres de cidre de 

pommes et 867 000 hectoli tres de poiré . (M. Payen. ) 

Les pommes destinées à la prépara t ion du cidre peuven t ê t re classées 

en trois groupes : les p o m m e s à cidre p r écoces , qu i mûr i s sen t au com

mencemen t d 'août en N o r m a n d i e ; les p o m m e s à cidre de deuxième 

sa ison , qu i mûr issent vers la fin de sep tembre ; enfin, les p o m m e s de la 

troisième saison, qui mûr issen t à la fin d 'oc tobre . 

Les meil leures pommes à cidre sont amères et désagréables . On les 

récolte en octobre et en novembre ; elles n e sont employées dans la prépa

rat ion d u cidre qu 'après u n mois de récolte : ce temps para î t nécessaire 

p o u r achever la ma tu ra t ion des p o m m e s ; car, p o u r faire de bon cidre, 

il faut employer les p o m m e s bien m û r e s . 

On n e doit pas a t t endre cependant que les p o m m e s blet t issent , car leur 

composition change, et elles pe rden t beaucoup de mat iè re sucrée. Celait 

ressort c la i rement d u tableau su ivan t , où se t rouve indiquée la compo

sition des p o m m e s vertes, des p o m m e s m û r e s et des p o m m e s blettes : 

POMMES 

Vertes. Mûres. Blettes. 

85,50 83,20 63,55 
4,90 11,00 7,95 
5,00 3,00 2,06 
4,01 2,11 2,00 
0,10 8,50 0,60 

Acides malique, pectique, gallique, tannique ; 
chaux; malates alcalins; huiles grasses et 
volatiles ; chlorophylle et matières azotées 

0,49 0,19 » 

100,00 100,00 76,10 

Les p o m m e s , placées dans u n e auge de p i e r r e , sont rédui tes en une 

espèce de pâ te , au moyen de cyl indres cannelés ou d ' une roue de 

bois. 

On les soumet ensui te au pressurage, dont les moyens varient suivant 

les localités. Un seul pressurage est toujours insuffisant ; on est obligé d'en 

faire un second, en a joutant au m a r c u n e certaine quant i té d 'eau. 
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La liqueur est alors t ranspor tée d a n s des t o n n e a u x , où elle ne t a rde 

pas à entrer en fermentat ion : on recouvre la Londe d u tonneau d 'un 

linge mouillé, à t ravers lequel se dégagent l 'acide ca rbon ique et l ' écume. 

En Normandie, on procède à un soutirage dans des t onneaux de 700 à 

800 litres, où se te rmine la fermenta t ion . C'est à ces tonneaux qu'on tire 

pour la consommation journa l i è re . 

Cette manière de consommer et de débi ter le cidre est vicieuse. On y 

remédierait en subst i tuant à ces g r a n d s tonneaux des tonneaux de 

moindre dimension, qui n e res teraient pas aussi longtemps en v i d a n g e ; 

le cidre ne serait pas soumis à un si long contact avec l 'air, et il ne con - , 

tracterait pas cette saveur ac ide , qui se manifeste sur tou t lo rsque le 

tonneau tire à sa fin. 

Lorsqu'on veut conserver le cidre doux et mousseux , on a r rê te la fer

mentation en le recevant dans u n tonneau soufré ; après quelques j o u r s 

de repos , on me t le cidre dans des bouteil les qui doivent ê t re ficelées 

soigneusement. 

Le poiré s'obtient pa r le m ê m e procédé que le c idre . Les poires, con te 

nant plus de sucre que les p o m m e s , donnen t u n e l iqueur p lus alcoolique 

que le cidre. Le poiré s'éclaircit facilement ; comme il est moins co lo ré , 

il sert plus souvent à la falsification des vins b lancs . 

Dans les années d ' abondance , c o m m e en 1847, il était si difficile de se 

procurer des tonneaux et de conserver le c idre , qu 'on a d û dessécher les 

pommes ; en leur r e n d a n t ensuite l 'eau qu 'e l les avaient p e r d u e pa r la 

dessiccation, on a obtenu un cidre de b o n n e qual i té . 

B I È R E . 

La bière est un liquide fermenté qui cont ient , en moyenne , 2 à 4 c e n 

tièmes d'alcool, des propor t ions t rès variables d'acide carbonique , 90 à 

9 5 centièmes de son poids d 'eau , de petites quant i tés d e s u c r e , de d e x -

trine et diverses matières ext rac t ives , amères et a romat iques , d e l 'acide 

lactique et des t races de sels inorganiques . Les bières anglaises les p l u s 

fortes contiennent 8 pour 100 d 'a lcool ; la bière des cafés de Par is en 

renferme 1 1/2 à 3 p o u r 100. 

L'usage de la bière r e m o n t e aux époques les p lus éloignées. L 'Angle 

terre , l 'Al lemagne, la Belgique , en consomment d ' éno rmes quant i tés . 

A Londres , la consommation annue l l e s'élève à près de 300 mil l ions d e 

litres; à Paris, elle n 'est que de 14 mil l ions de l i tres. La bière bien fer-

mentée est une boisson saine et nour r i ssan te . 

La fabrication de la b ière emploie deux mat ières p remières : les cônes 

de houblon ( Humulux lupulus) et l 'orge. 

Les cônes de houblon cont iennent à. leur base u n e poussière j a u n e 
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granu lée , a romat ique , n o m m é e lupuline, qu i s'y t rouve dans le rapport 

d e 8 à 18 p o u r 100 . (MM. Payen et Chevall ier .) 

Cette l u p u l i n e contient cinq substances : 

Huile vo la t i l e , — ré s ine , — mat ière azotée , — subs tance amère , — 

subs tance gommeuse . 

Les cônes renferment 2 p o u r 100 d 'hu i le volat i le : c 'est cette huile et 

p robab lemen t la résine qui c o m m u n i q u e n t à la bière u n e odeur aroma

t ique agréable ; la substance amère con t r ibue à sa conservat ion. 

Dans l a récolte, la dessiccation et l 'expédit ion d u houb lon , on prend 

•toute espèce de précaut ion p o u r conserver les é léments qu i ent rent dans 

sa compos i t ion , et su r tou t l 'hui le essentielle t rès volatile qu'i l con

t ient . 

Toutes les céréales peuven t ê t re employées à la p répara t ion de la bière ; 

mais on d o n n e la préférence à l 'orge ( Hordeum vulgare } . 

Le développement d e la diastase n e p e u t avoir lieu q u e pa r la germi

na t ion du gra in , et celle-ci n e se manifeste que lorsque le grain a un cer

tain degré d 'humid i t é . A cet effet, l 'orge est versée d a n s d e grandes cuves 

o ù elle reçoit de l 'eau don t elle doit ê t re to ta lement recouver te ; lors

qu 'e l le est suffisamment humec tée et r e m u é e , on l ' abandonne pendant 

que lque t e m p s a u repos p o u r laisser su rnage r les gra ins avariés qui 

doivent ê t re enlevés. 

Cette immers ion de l 'orge d u r e j u s q u ' a u m o m e n t où le grain pressé 

e n t r e les doigts s 'écrase en formant u n e espèce d e pâ te . Alors on donne 

issue à l 'eau de lavage, on lave le gra in , on le laisse égout ter et on le fait 

sor t i r de la cuve p o u r le faire t o m b e r su r le sol car re lé d 'une pièce 

appelée germoir, qui est placée assez souvent dans u n e cave, mais tou

j o u r s de man iè re qu 'e l le n ' ép rouve q u e de t rès légères variations de 

t e m p é r a t u r e . 

L 'orge est laissée en tas de 35 à 60 cen t imèt res j u s q u ' au momen t où la 

germina t ion commence à se développer . A m e s u r e q u e la germination 

avance , on d iminue l 'épaisseur d u tas et o n le r e m u e assez fréquemment 

p o u r établ ir u n e uniformité d e ge rmina t ion ; lorsqu 'e l le arr ive à son 

t e r m e , le tas n e doit p lus avoir que 10 à 15 cent imètres d 'épaisseur. 

Le point b l a n c qu i appara î t sur le g ra in qui commence § germer est 

la rad icu le , qui se b i furque bientôt en se déve loppan t . 

Ces bifurcations' se r e c o u r b e n t sur e l l e s -mêmes et forment ce que les 

ouvr iers appe l len t des pattes d'araignée ; ce signe ind ique le moment où 

la germina t ion doit ê t re a r rê tée . 

Du m ê m e point d 'où est pa r t i e la r ad icu le , mais que lque t emps après, 

appara î t la t igelle, qu i se dir ige d a n s u n sens opposé ; lorsqu'elle est 

ar r ivée aux deux tiers de la longueur d u g r a i n , on doit empêcher un 

p lus g r a n d d é v e l o p p e m e n t , car à ce m o m e n t il s'est p rodu i t assez de 

diastase p o u r sacrharifier l ' amidon . 
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Il faut alors r e m u e r p e n d a n t que lque t emps le tas p o u r lui faire p e r d r e 

la température qui pour ra i t favoriser la cont inuat ion d u développement 

de la tigelle. L'orge est ensuite por tée d a n s u n grenier aéré où elle p e r d 

son excès d 'humidi té au point de n e p l u s h u m e c t e r la ma in . C'est a lors 

qu'il faut lui enlever toute faculté germinat r ice en la soumet tan t à u n e 

température élevée. 

Dans l 'opération que n o u s venons d e décr i re ( l e ma l t age ) , il se forme 

beaucoup d'acide carbonique aux dépens de l 'oxygène de l 'air , au poin t 

qu'il serait dangereux d 'en t re r dans le gerrnoir sans que lque précau t ion . 

Il est impor t an t , p o u r le succès d e la germina t ion , d 'opére r a u t a n t 

que possible à u n e t e m p é r a t u r e égale. Aussi c'est en mars et à l ' au tomne 

qu'on procède à la prépara t ion d u malt. 

L'orge, bien essorée, est in t rodui te dans u n apparei l appelé touraille, 

où elle est exposée à u n e t empéra tu re suffisante p o u r ê t re complè tement 

desséchée et r e n d u e cassante sous la d e n t , sans avoir r ien p e r d u de sa 

blancheur in tér ieure . Cet apparei l d e dessiccation est une py ramide qua -

drangulaire t ronquée , renversée , don t les côtés on t de k à 7 mè t re s . Su r 

le sommet de cette p y r a m i d e , on a placé u n e toile méta l l ique à mail les 

assez serrées p o u r n e p a s d o n n e r passage à l 'orge. À la par t ie t ronquée 

de la pyramide se t r ouve u n fourneau s u r m o n t é d ' u n e voûte percée de 

carneaux destinés à por te r j u s q u ' à la toile la cha leur p rodu i t e p a r le 

fourneau al imenté pa r d u c o k e , d u cha rbon de b o i s , de la houi l le d e 

Fresne ou d u bois d o n n a n t peu d e fumée. 

La tempéra ture est ménagée , su r tou t dans le c o m m e n c e m e n t de l 'opé

ration, où l ' amidon d e l 'orge mouil lée pour ra i t se convert i r en empois . 

Le grain est assez f réquemment r e m u é p o u r obteni r u n e dessiccation 

égale ; la t empéra tu re , g radue l l emen t augmentée , n e doit j amais a t te indre 

100°, car alors la diastase serait décomposée . 

La chaleur employée à la dessiccation du ma l t n e doit pas dépasser 

30° à 40°, si l 'on veut s'en servir p o u r obteni r d e la b ière b lanche , et 80° 
pour la bière j a u n e ambrée don t on fait le p lus f r équemment usage en 

France. 

Le m a l t , convenablement desséché , est soumis à u n criblage destiné 

à séparer les germes qui , en raison d ' u n e subs tance azotée qu ' i ls c o n 

tiennent , sont employés avec succès comme engrais . Ce m a l t , p a r la 

germination, a contracté u n e saveur sucrée et u n e o d e u r assez agréable . 

Dans cet é t a t , si tou te la diastase a été b ien déve loppée , il d o i t , à 

l'exception de la pe l l i cu le , se d issoudre dans l 'eau à la t empéra tu re 

de 70°. 

11 est bien r a r e qu 'en fabrique on a r r ive à u n parei l r é su l t a t , si l 'on 

en juge par le résidu appelé drèche, encore p lus cons idérab le , qu i 

reste lorsqu'on a épuisé le ma l t de tou te la mat ière sucrée qu'il c o n 

tient . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



| 0 0 ALCOOtS. 

Le mal t ainsi desséché ne t a rde pas à r e p r e n d r e un peu d 'eau hygro

m é t r i q u e ; c'est alors qu' i l est por té au moul in p o u r ê t re p lu tô t concassé 

que rédu i t en farine, car on cra indra i t que , dans ce dern ier état, il n'of

frit des difficultés a u brassage . 

Le ma l t divisé est por t é d a n s u n e cuve, di te cuve matière, m u n i e d 'un 

faux fond percé de t rous coniques p o u r préveni r l ' engorgement . Il y 

reçoit trois immers ions successives et distancées dans l 'eau ; l 'une à 70°, 
l ' au t re à 80°, et la de rn iè re à 60° . 

A chaque i m m e r s i o n , le ma l t est mé langé v ivement avec l 'eau au 

moyen de râbles de bois . C'est à cette opérat ion q u ' o n a d o n n é le nom 

de brassage. 

L'eau de la première immers ion , bien qu ' à 70° , n e t a rde pas à des

cendre par le brassage à 60° . Cette t e m p é r a t u r e est suffisante p o u r que 

l 'eau pénè t re le mal t et le lasse gonfler, p o u r d i s soudre le suc re produit 

p e n d a n t la germinat ion k h y d r a t e r l ' amidon et le disposer à subir l 'ac

tion de la diastase. On favorise cette action , après la p remière immer 

sion , en abandonnan t la cuve à -elle-même p e n d a n t u n e d e m i - h e u r e ; 

pu is on pra t ique la seconde immersion à 80° , qu i est bientôt ramenée 

à 70° p a r le fort brassage q u e subit Je mé lange . C'est à cette t empé

r a t u r e que la diastase achève de convert i r l ' amidon en sucre et en 

dext r ine . 

La cuve est a lors recouver te . Après u n repos de trois h e u r e s , on 

ouvre la cannelle placée au-dessous d u faux fond et l 'on dirige la liqueur 

claire, au moyen d e pompes , dans des chaudières d e cuite, où elle est 

évaporée. Le mal t subit ensuite une troisième immers ion à 90° , u n b ras 

sage et un repos ; puis , la l iqueur saturée est r éun ie avec celle déjà en 

évaporat ion. 

Le ma l t est encore immergé dans l 'eau boui l lan te ; jnais cet te dernière 

infusion est destinée à la fabrication d ' une bière légère ( pet i te bière ) ou 

à épuiser de nouveau ma l t . 

La quant i té d 'eau employée pour les infusions dépend de la force de 

la b ière qu 'on veut obtenir . Cependant , dans les brasser ies de Londres, 

on emploie généra lement 8 1 hectolitres d 'eau p o u r 3 8 hectolitres de 

m a l t , et 27 hectoli tres d 'eau pour obtenir l 'infusion destinée à la petite 

b iè re . (M. Dumas.) 

La l iqueur des trois p remières immersions réun ie dans la chaudière 

de cuite est por tée à l 'ébull i t ion. C'est alors qu 'on ajoute le houblon 

dans le r appor t de 300 , 600 et 10i)0 g r ammes pa r hectol i t re de ma l t , 

suivant la quali té de la b ière . La l iqueur , amenée à u n point de con

centrat ion qui varie avec l'espèce de bière que le fabricant veut obte

ni r , p rend le nom de moût ; sa t empéra tu re est beaucoup t rop élevée 

p o u r subi r la fermentation , il faut donc l 'abaisser pa r le refroidisse

ment . 
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En sortant de la chaudière , lé m o û t est dirigé dans u n e cuve r e c t a n 

gulaire , nommée bac à repos , où il laisse déposer par un repos de trois 

heures le houblon et les au t res substances é t rangères qu' i l pour ra i t c o n 

tenir. De là, on le fait écouler d a n s u n a u t r e bac de 1 5 cent imètres d e 

hauteur où on le main t ien t en couche t rès mince pour qu' i l subisse 

le plus p romptement possible l 'action d u couran t d 'air froid qui doit le 

ramener à 15° ou 18° . 

Cette opération t rop lente expose le m o û t sur d e g randes surfaces à 

l'action de l 'air ; elle favorise la fermentat ion acide et toutes les a l t é r a 

tions qu'on a tant à c ra indre dans les brasser ies . L 'emploi des réfr igé

rants qui agissent pa r circulation d 'eau et vaporisat ion commence à se 

généraliser. Ces apparei ls sont composés d e condui t s concent r iques ou 

doubles , dans lesquels l 'eau froide circule en sens inverse d u l iquide 

chaud , de manière à donne r lieu à un échange de t empé ra tu r e m é t h o 

dique. 

C'est alors qu 'on fait écouler le m o û t d u bac dans la cuve guil-

loire, où il doit subir la fermentat ion alcoolique au moyen d ' u n e 

addition de levure qui varie p o u r la pet i te b ière d e 0 , 0 0 1 8 à 0 , 0 0 2 5 , s u i 

vant la t empéra tu re de la saison, e t , p o u r la bière double , de 0 , 0 0 2 0 

à 0 , 0 0 3 5 . 

Le moût ne t a rde pas à subi r une fermentat ion qui se manifeste pa r u n e 

écume blanche dont toute la cuve est recouver te . Cette mousse acquier t 

peu à peu par son contact avec l 'air u n e couleur b r u n e qui nécessite le 

soutirage de la l iqueur dans des t onneaux où la fermentat ion doit se con

tinuer et se t e rminer . 

La fermentation est assez t u m u l t u e u s e p o u r qu ' i l soit nécessaire de n e 

pas remplir le tonneau et de l ' incl iner, afin que le l iquide qui s 'échappe 

avec l'excès de levure puisse se r e n d r e d a n s u n condui t p lacé sous les 

tonneaux destinés à le recueil l i r . 

Lorsque l'action est t e rminée , on relève le tonneau , on le rempl i t et 

la bière peut être livrée à la consommat ion. Il ne reste plus qu ' à la c la r i 

fier avec de la colle de poisson et à la me t t r e en boute i l les . 

Dans certaines brasseries , où l 'on t ient à obtenir u n e peti te bière d e 

bonne qualité , on n 'épuise pas , p o u r la b ière f o r t e , au t an t le m a l t q u e 

nous l 'avons i n d i q u é , et l 'on ajoute au m o û t u n e certaine quant i té d e 

glucose ; on en ajoute m ê m e dans la peti te bière p o u r qu 'e l le puisse so 

conserver plus longtemps en devenant p lus alcoolique. Le glucose p r é 

paré avec l 'amidon et l 'acide sulfurique contient u n e mat ière amère qu i 

permet de d iminuer la p ropor t ion de houb lon o rd ina i rement employée 

dans la fabrication de la bière . 

La bière , le c idre et le poi ré ne doivent ê t re placés ni conservés d a n s 

des vases de zinc ou de p lomb, ces m é t a u x formant avec les acides c o n 

tenus dans ces l iqueurs des sels solubles et vénéneux. 
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Nous d o n n o n s ici les p ropor t ions usitées dans les brasseries françaises 

p o u r obtenir les différentes bières : 

( M a l t . . . . 2000 kilogr. Eau à 60° 2500 litres. ] qui produisent 

Bière double. ] Sirop à 33°. 200 kilogr. Eau à 90° 2500 litres. I 60 hectol. de 

[ Houblon . . 60 kilogr. Eau à 100° 1200 litres .J bière double. 
« 

Î
/ produit ZiOhec-
l tolit. de petite 

Lavage U w hière REDRÉ— 

malt Eau à 100" 4000 litres. { ' r 

) sentant 20 
I hectolitres de 

\ \ bière double. 
/ / Malt concassé 2000 ki logrammes.} qui produisent 

¡2 F ^ ' E L ? J Froment 16 litres. > 72 hectol. de 

2 l o i maire. ^ doublon de Poperinghe . . . 26 kilogrammes. ) bièredetable. 

"S J . / Lavage du malt précédent. } qui produisent 

G f BÎÈI"E ! F R ° M E N T 6 U T R E S - 1 2 8 H E C T O 1 , D E 

\ ' \Houblon de Poperinghe . . . 6 ki logrammes. ) petite bière. 

Voici ma in t enan t les propor t ions des diverses substances qu i entrent 

dans la composit ion d e quelques b iè res é t rangères : 

/ Malt pâle 40 hectolitres. 

^ \ Houblon de Kent 50 kilogrammes. I 

1 Sel marin 1 kilogramme. 

[Levure de 10 à 15 kilogrammes. 

!

Malt pâle . . 21 hectolitres. 

Malt ambré 16 hectolitres. 

Malt brun (1) 8 hectolitres. 

Houblon brun de 60 à 67 kilogrammes. 

Sel marin de l à 2 kilogrammes. 

Levure . de 20 à 30 kilogrammes. 

Blé moulu 5500 kilogrammes. 

Bière de Lou-JOrge germéç séchée à froid . 1400 kilogrammes. 

vain | Avoine moulue 100 kilogrammes. 

Houblon 65 kilogrammes. 

qui produisent 

50 ou 60 hec

tolitres d'ale. 

|qui produisent 

de 56 à 66 

hectolitres de 

porter. 

# 

{ qui produisent 

130 hectol. de 

Peetermann, 

ou 225 hecto

litres de bière 

blanche. 

(1) Le malt brun employé dans la fabrication du porter a subi dans les tourailles 

ime altération profonde : une partie de la matière sucrée s'est transformée en cara

mel qui colore la b ière , et il s'est produit , en outre , une huile empyreumatique 

qui donne au porter un goût de grain roussi fort estimé des consommateurs. 
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L'analyse d 'une bonne bière de S t r a s b o u r g , fabriquée exclusivement 

avec de l'orge et du houb lon , a donné les résul ta ts suivants : 

Bière soumise a l'analyse. 1 litre. 
Alcool absolu 0«',045 

<. u . I J , „ , , „ , ( OS' ,81 d'azote. 
Substances solides . . . . 4 8 s ' , i i 0 , ou se trouvent } „ „ . , . . , , 

. ( Os',93 de matière minérale. 
(MM. PAYEN et POINSOT.) 

Les substances solides q u e r en fe rme la bière paraissent ê t re , à poids 

égal, aussi nourr issantes que l ' o rge , ce qu i expl ique les propriétés n u t r i 

tives de cette boisson. ' (M. PAÏEN.) 

Emploi des résidas de la fabrication de la bière. 

Les grains légers qu i p rov iennen t de la t r e m p e peuven t servir à la 

nourriture des poules. 

La d rèche , mélangée avec des four rages , sert à l 'a l imentat ion des 

vaches laitières. 

Enfin le houblon épuisé est employé c o m m e engrais . 
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ALÈOOtA 

ESPRIT DE BOIS. — ALCOOL MÉTHYLIQUE. CWO*, 

C2 150,00 37,50 
H* 50,00 12,50 
O* 200,00 50,00 

400,00 100.00 

On retire de la distillation du bois un liquide qui a été découvert en 

1812 par Ph . Taylor, et connu pendan t longtemps sous le nom d'éther 

pyroligneux ou d'esprit pyroxylique. MM. Dumas et Péligot ont soumis 

l'esprit de bois à un examen complet ; c'est seulement depuis leurs t ra 

vaux impor tan ts qu 'on connaî t la véri table n a t u r e de l 'esprit de bois et 

qu 'on a p u le Comparer à l 'alcool. Nous e m p r u n t e r o n s à ces chimistes la 

p lupar t des détails q u e nous al lons donne r sur l 'esprit de bois. 

Propriétés. 

L'esprit de bois est l iquide , t rès fluide, incolore , d ' une odeur 

alcoolique, d ' une saveur b r û l a n t e ; à l 'état pur , il est n e u t r e aux réactifs 

colorés; il est très inf lammable. Sa densité à 20° est égale à 0,798, ou à 

0,820 (J . P i e r r e ) . Elle n e diffère que peu de celle de l 'alcool. L'esprit 

de bois est soluble en tou te propor t ion dans l ' e a u , l 'alcool et l'éther. 

11 bout à 65°,5. La densité de sa vapeur est 1 ,620; sa formule repré

sente k vo lumes de vapeur . Sous ce rappor t , il ressemble, comme on 

le vo i t , à l 'alcool. On a l'ait sur la consti tution de l 'esprit de bois des 

hypothèses qui rappe l len t celles don t nous avons par lé en trai tant de 

l 'alcool. 

MM. Dumas et Péligot considèrent l 'esprit de bois c o m m e u n bihydrate 

de méthylène . Ils donnen t le n o m de méthylène a u ca rbure d 'hydrogène 

qui aurait p o u r formule C 2 H 2 , et représenten t p a r conséquent l 'esprit de 

bois par la formule C 2 H 2 , H 2 0 2 . C'est cette hypothèse qui l eur a servi de 

base pour la n o m e n c l a t u r e de tous les composés d 'espri t de bois qu'ils 

ont découverts . 

D'autres chimistes on t considéré l 'esprit de bois c o m m e un hydrate 

d'oxyde de mé thy le C 2 H 3 . Dans cette théorie , l 'espri t d e bois aurait la 

formule suivante : C 2 H 3 0 , H O . 

Le noir de plat ine dé te rmine l 'oxydation de l 'esprit de bois qui se 

convertit en acide forniique : 

_ C W O M - O4 = G 2H0 3 + 3IIO. 

Esprit tle bnjs. AnHe formiqut. 
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Lorsqu'on soumet le bois a la distillation, on obt ient deux espèces de 

On se rappelle que l'alcool dans les mêmes circonstances produi t d e 

l'acide acétique : 

C'H 60 2 + 0< = C'11303 + 31IO. 

Alcool. Acide acétique. 

La potasse et la soude se dissolvent facilement dans l 'esprit de bois ; 

les dissolutions p rennen t u n e te inte b r u n e au contact de l 'air. Cette 

réaction permet de constater la présence de l 'esprit de bois dans l'alcool 

ordinaire, qui n e se colore pas immédia temen t au contact de ces alcalis. 

L'esprit de b o i s , mélangé avec le sel ammoniac et chauffé en vase 

clos, à la t empéra ture de 300", d o n n e des ch lorhydra tes de méthyl iaque , 

debiméthyl iaque et do t r iméthyl iaque . (M. Berthelot .) 

Le chlorure de chaux t ransfurme l 'esprit de bols en u n composé chloré 

fort intéressant, qui a été n o m m é chloroforme : CrHCl 3 . 

Lorsqu'on met du potassium en contact avec de l 'esprit de bois, il se 

dégage de l 'hydrogène et il se p rodui t u n composé cristallisable qui a 

pour formule K.O,CH : iO, alcool mét/ti/lique potassé, mrt/iylate de potasse. 

L'esprit de bois s 'unit à la ba ry te avec dégagement de chaleur , et d o n n e 

un corps cristallin qui a p o u r formule B a O , C 2 H 4 0 2 . 

La chlorure de calcium forme avec l 'esprit de bois u n e combinaison 

qui est représentée pa r ( C W O ^ C a C l . Cette combinaison cristallise en 

tables hexagonales; elle est décomposée pa r l 'eau. C'est elle qui sert de 

base à la purification de l 'esprit de bois. (M. R. Kane.) 

L'esprit de bois se combine avec le b ich lo ru re d 'étain et les p e r c h l o -

rures de fer et d 'ant imoine. Les f luorures de b o r e et de silicium sont 

absorbés immédiatement pa r l 'esprit de bois . 

Les alcalis peuvent , sous l ' influence d ' u n e t empéra tu re élevée, d é t e r 

miner l 'oxydation de l 'esprit de bois. Dans ce cas, l 'eau est décomposée 

et l 'hydrogène se dégage. L'esprit d e bois se t ransforme d ' abord sous 

l'influence de l 'eau et de l ' hydra te alcalin, en formiate de potasse : C 2 H ' O a 

+ KO,HO = KO,C 2 H0 3 + H 4 . 

Si l'on chauffe le i'oriniate de potasse avec u n excès d'alcali, il se d é 

gage de l 'hydrogène et de l ' eau , et le formiate se converti t en oxalate : 

KO,C 2HO i,HO = K O , C i 0 3 + H O + H. 

Si l'on fait intervenir u n e t empéra tu re plus élevée, l 'oxalate dégage 

de l 'hydrogène et se change en ca rbona te : K O , C 2 0 3 + KO,HO + HO 

= 2(KO,C0 2) + HO + H. 

On comprend, d 'après ces formules, que l 'esprit de bois, en passant sur 

de la potasse chauffée au rouge , d o n n e naissance à des mélanges de for

miate, d'oxalate et de ca rbona te de potasse. 

Préparation. — Usages. 
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l iqu ides , l ' un g o u d r o n n e u x , et l ' au t r e formé p a r d e l 'eau qu i tient 

s u r t o u t en dissolution de l 'acide a c é t i q u e , de l 'acétone et d e l'esprit 

de bo i s . 

Si l 'on sépare la par t ie aqueuse et qu ' on la soumet t e à la distillation 

a u ba in -mar i e , on obtient de l 'esprit de bois qui n 'es t pas encore p u r : on 

le t r a i t e a lors pa r la chaux , p o u r le débar rasser de l 'eau et de l 'acide qu'il 

cont ien t . Mais il est toujours difficile d e séparer l 'esprit d e bois d e l'acé

t o n e ; on y a r r ive cependan t en mé langean t l 'esprit de bois i m p u r avec 

d u c h l o r u r e de ca lc ium. L'esprit de bois cont rac te avec le ch lo ru re de 

ca lc ium u n e combinaison qui résiste à la t e m p é r a t u r e à laquel le l'acétone 

peu t se volatil iser. On mélange donc l 'esprit de bois avec le ch lo ru re de 

c a l c i u m ; on distille j u s q u ' à ce qu ' i l n e se forme p l u s de p rodu i t volati l ; 

on t ra i t e la combinaison d u ch lo ru re et de l 'espri t d e bois par l 'eau, qui 

la décompose , et en dist i l lant d e nouveau , on obt ient de l 'esprit de bois, 

qu i , p o u r ê t r e a m e n é à l 'état d e pu re t é absolu , doit ê t re distillé et rectifié 

su r d e la c h a u x . 

Le me i l l eu r procédé p o u r purifier l 'esprit de bois consiste à distiller 

ce p r o d u i t , après l 'avoir é t endu de son v o l u m e d ' e a u . Les hydrogènes 

ca rbonés qu i souil lent l 'esprit de bois passent les p remie r s à la distilla

t ion. O n essaie de t emps en t emps si le l iquide condensé se t roub le par 

l 'eau ; q u a n d il reste clair , on a t tend encore u n peu et l 'on change de 

récipient : ce qu i passe alors est d e l 'esprit d e bois p u r qu ' i l n e reste 

p l u s q u ' à concen t r e r . 

E n o p é r a n t su r 10 par t ies d e bois, on re t i re en généra l 1 par t ie d 'hy

d r o g è n e ca rboné , 5 part ies d 'espr i t de bois i m p u r et pouvan t servir à une 

nouve l l e opérat ion, enfin k par t ies d 'espri t é t endu d 'eau , mais débarrassé 

d e p r o d u i t s e m p y r e u m a t i q u e s . 

L 'espr i t de bois ainsi ob t enu est quelquefois t e l l ement p u r , que son 

o d e u r e t m ê m e son goût n e p résen ten t p lus r ien d e g o u d r o n n e u x ; il ne 

se t r o u b l e p l u s p a r l 'addi t ion d e l 'eau. (M. DEMONDÉSIR.) 

Le bois d o n n e pa r sa disti l lation de l 'esprit d e bois et de l 'acide acé

t ique q u i se t r ouven t à p e u p r è s dans le r a p p o r t d e 1 par t ie d'esprit de 

bois c o n t r e 20 d 'acide acét ique. 

L 'espr i t de bois dissout avec facilité les résines et est employé dans la 

fabricat ion des vernis . On doit en ou t re le cons idérer c o m m e u n nouveau 

d issolvant qu i peu t ê t re util isé d a n s l 'analyse imméd ia t e . 

La p a r t i e aqueuse ob tenue d a n s la distillation d u bois renferme par

fois , a u l ieu d 'alcool mé thy l i que , u n e subs tance par t icu l iè re qu i a été 

n o m m é e successivement lignone (M. L. Gmel in) e t ^ / ?Ve(MM.Weidmann 

et Sohweizer ) . 

L a x y l i t e est l iquide , incolore , t rès fluide, d ' u n e odeur agréable et 
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MÉTHYLAL. C 6 H 8 0 4 . 

C s 450,00 47,36 
H8 100,00 10,52 
O* 400,00 42,12 

950,00 100,00 

Ce corps se p rodui t lo rsqu 'on distille d e l 'esprit de bois avec u n 

mélange d'acide sulfurique et de peroxyde de manganèse . 

Le méthylal est soluble dans l 'eau, l 'alcool, l 'é ther et l 'esprit de b o i s ; 

il bout à 42°. Sa densité est 1,855. Une solution alcoolique d é p o t a s s e 

le convertit en formiate. Le ch lore le change en sesquichlorure de c a r 

bone C 4C1 6. On peut considérer le méthy la l comme formé de 3 équivalents 

d'éther méthyl ique : 1 équivalent d 'é ther aura i t échangé 1 équivalent 

d 'hydrogène contre 1 équivalent d 'oxygène. On peu t aussi l 'assimiler à 

l'acétal et le r egarder comme formé de 2 équivalents d 'é ther mé thy l ique 

et de 1 équivalent d ' a ldéhyde méthyl ique . 

( M M . R . KANE et MALAGUTI.) 

ACTION DU CHLORE SUR L ' H Y D R O G E N E P R O T O C A R B O N E . 

Lorsqu'on fait réagir le chlore sur l ' hydrogène pro tocarboné C 2 H 4 , ce 

gaz perd d 'abord 1 équivalent d ' h y d r o g è n e , et d o n n e naissance a u 

composé suivant : 

Î
hydrure de méthylène monochloré, 

isomère du chlorhydrate de mé
thylène. 

( MM. W l L L et WABRE5TRAPP.) 

Sous l'influence pro longée du ch lo re , il se produi t une série de c o m -

d'une saveur acre. Sa dens i té , pr ise à 18° , est égale à 0,804 (Liebig). 

Elle bout à 60" ; la densi té de sa vaj>eur est 2,17 ( W e i d m a n n et 

Schweizer). On peut la mêler en toutes propor t ions avec l 'alcool et 

l'éther. 

Distillée avec l 'acide sulfurique, la xyli te d o n n e d e l 'acide acét ique, d e 

l'acide formique, du sulfate, d e l 'oxalate, de l 'acétate de méthy lène et 

cinq corps nouveaux qui on t r e ç u les n o m s de : 

Méthol, Xylinaphta, Mésitène. 
Xylitoel, Mésite, 
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Quand on soumet à l 'action de la cha leur u n e dissolution sirupeuse 

d'acide cacodylique dans l 'acide b romhydr ique , il se dégage un gaz in

colore {liydrurede méthylène monobromé) p résentant la m ê m e composition 

• que le b romhydra t e de méthylène C 2 r I 3 Br, mais qui diffère de ce com

posé par toutes ses proprié tés . 

L 'hydru re de méthylène m o n o b r o m é a u n e odeur t rès faible. Sa den

sité est égale à 3 ,155. Il se converti t à — 17" en un l iquide incolore et 

l impide. L'eau et l 'é ther le dissolvent à peine. Il est t rès soluble dans 

l 'alcool. (M. BUNSEN.) 

ACTION DU CHLORE SUR L ' E S P R I T D E BOIS. 

Le chlore a t taque vivement l 'esprit de bois et p rodu i t des composés 

chlorés qui sont encore imparfai tement connus : 

Lorsqu 'on fait passer, à l 'ombre , du chlore dans l 'esprit de bois, ce 

l iquide p r e n d d 'abord une teinte r o s e , dégage ensui te de l 'acide chlor

h y d r i q u e en se décolorant , et dépose un corps cristallisé en trémies auquel 

on a donné le n o m de chlorhydrate de tnésitène. 

Le ch lorhydra te de mésitène a pour formule C , 0 H 1 0 C 1 2 0 2 . Il est fusible, 

volatil, insoluble dans l 'eau, t rès soluble dans l 'alcool et l ' é ther ; l'acide 

sulf'urique le dissout à froid en p r enan t u n e couleur rose . Si, après l'avoir 

dissous dans l 'esprit de bois, on le t rai te par le chlore, il se transforme 

en u n produi t oléagineux et volatil don t l 'action sur la peau peut être 

comparée à celle de l 'acide fluorhydrique. Ce p rodu i t oléagineux forme 

avec l 'eau u n h y d r a t e cristallin C 6 I I 2 Cl 1 0 2 , 8HO, qui , distillé sur l'acide 

phosphor ique , p e r d son eau de cristallisation. 

Le l iquide hui leux dans lequel se sont déposés les cr is taux de chlorhy

dra te de mésitène, é tant exposé à l 'air, se p r e n d bientôt en une masse 

cristalline d ' une odeur insuppor tab le . 

Quand on cont inue à faire agir le chlore sur l 'esprit de bois, sans re

t irer le ch lo rhydra te de mési tène ni le produi t hu i leux qu i le recouvre, 

la niasse entière devient oléagineuse et présente alors la composition 

suivante : C 6 H 3 C1 S 0 2 . 

posés identiques avec ceux qui se forment par l 'action d u chlore sur le 

ch lorhydra te de méthylène , et que nous é tudierons p lus loin. 

L ' hyd ru re de méthy lène monochloré est incolore, inodore , inflam

mable , d ' une densité égale à 1,76. Il est peu soluble d a n s l 'eau, très so-

lub le dans l 'alcool et l ' é ther . 11 ne se liquéfie pas à — 17°. 

Le même corps a été ob tenu en chauffant une dissolution sirupeuse 

d'acide cacodylique dans l 'acide ch lo rhydr ique (M. Bunsen ) . 
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ACTION DES ACIDES SUR L ' E S P R I T DE BOIS. 

L'esprit de bois, semblable à l 'alcool, peu t , lorsqu 'on le trai te pa r les 

acides, donner naissance à qua t re classes d e composés différents : 

1" Il forme d 'abord Yéther de l'esprit de dois qu i a p o u r formule C 2 H : ! 0 , 

et qu'on appelle souvent éther méthylique. Cet é ther correspond à l 'é ther 

sulfurique C4H"'0. 

2° Les acides, en agissant sur l 'esprit de bois, peuvent p rodu i r e des 

acide* méthylique* qui cor respondent aux acides viniques ; l 'un de ces 

acides, l 'acide sulfométhylique, que nous p r e n d r o n s p o u r exemple , a 

pour formule C 2 H 3 0 , ( S 0 3 ) 2 , H O , et correspond pa r conséquent à l 'acide 

sulfovinique C 4 H 5 0, (SQ 3 ) 2 ,HO. 

3" Les hydracides forment, avec l 'esprit de bois, u n e série d 'é thers 

dans lesquels l 'équivalent d 'oxygène de l 'é ther méthyl ique est r emplacé 

par 1 équivalent de méta l lo ïde : ainsi l 'é ther ch lo rhydr ique du m é t h y 

lène qui a pour formule C 2H 3C1 et cor respond à l 'é ther ch lo rhydr ique de 

l'alcool C 4H BCI. 

4° Enfin la qua t r ième classe comprend tous les é thers formés pa r la 

combinaison des oxacides et des acides organiques avec l 'éther mé thy l ique 

C 2 H 3 0. Ces é thers peuvent ê t re représentés p a r la formule C 2 H 3 0 , A , et 

correspondent aux é thers neu t r e s de l 'alcool qu i ont p o u r composition 

CW 5 0,A. 

ÉTHER MÉTHYLIQUE, C 2H 30. 

C 2 150,00 52,17 
H3 37,50 13,04 
0 100,00 34,79 

287,50 100,00 

Ce corps est n o m m é indifféremment monohydrate de méthylène, oxyde 
de méthyle, éther méthylique, éther de l'esprit de bois. 

Propriétés. 

L'éther méthylique est gazeux , incolore , d ' une odeur ag réab le ; il est 

très inflammable et b r û l e avec u n e flamme éc la i rante ; il ne se liquéfie 

pas à la t empéra ture de — 19"; l 'eau en dissout environ 'il fois son 

volume. Il est t rès sol unie dans l'alcool et l 'acide sulfurique concentré . 

Ce ilerniev composé chloré a u n e saveur acre et astr ingente. Son point 

d'ébullition est très élevé. Il ne distille pas sans a l téra t ion. Les alcalis le 

dédoublent en acide formique et en u n corps volatil qui présente de 

l'analogie avec le chloroforme (M. Kane). (M. Bouis.) 
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M. R e g n a u l t a d é m o n t r é que cet é ther peu t se combiner di rectement ave 

l 'acide sulfurique p o u r former l ' é ther d e l 'esprit de bois qui a pour for

m u l e C 2 H 3 0 , S 0 3 . C'est le p remie r exemple bien constaté de la production 

d ' u n é the r composé en unissant d i rec tement un acide à l 'éther. La 

densi té d e vapeur de l 'é ther d e l 'esprit de bois est égale à 1,605 ; sa for

m u l e n e représen te q u e 2 vo lumes . Nous rappe l le rons ici que l'éther 

p résen te la m ê m e condensat ion ; C 4 H s O correspond en effet à 2 volumes 

d e v a p e u r . Il est à r e m a r q u e r , en ou t r e , q u e l ' é ther méthyl ique pré

sente la m ê m e densité et la m ê m e composit ion que la v a p e u r alcoolique ; 

car C 2 H 3 0 cor respond à 2 volumes de vapeur d ' é ther méthyl ique , tandis 

q u e C 4 H 6 0 2 représente h vo lumes d e vapeur d'alcool ; seulement la 

molécu le d e l 'alcool est deux fois p lu s forte que l ' é ther méthyl ique . 

L 'é ther mé thy l ique se t ransforme sous l ' influence d u chlore en un 

p r emie r corps t rès fluide qui r é p a n d à l 'air des fumées acides, qui est 

volatil sans décomposit ion. Sa densi té est égale à 1,315. I l en t re eu ebul

lition à 105° ; sa formule est C 2 H 3 C10 : on lui a d o n n é le n o m d'éther 

méthylique monochloré. Sa densité de vapeur est 4,047 ; sa molécule 

r ep résen te 2 vo lumes d e vapeur , c o m m e celle de l 'é ther méthyl ique. 

Ce p r e m i e r c o r p s , soumis à l 'action d u chlore , se convert i t en éther 

méthylique bichloré C 2 HC1 2 0. 

La densi té d e l 'é ther méthy l ique b i c h l o r é , à 20°, est 1,606. Il bout 

à 30° ; sa densi té d e vapeur est 6,367 ; sa formule représen te également 

2 vo lumes . 

On p o u r r a i t compare r l 'é ther mé thy l ique b ichloré à de l 'acide for-

m i q u e a n h y d r e C 2 H 0 3 , don t 2 équivalents d 'oxygène seraient remplacés 

p a r 2 équivalents de chlore . 

E n f i n , en soume t t an t l 'é ther mé thy l ique b ichloré à l'action d'un 

excès d e ch lore , et en faisant in te rveni r la radia t ion so la i re , on enlève 

tou t l ' hydrogène , et l 'on obtient Y éther méthylique perchloré, qui a pour 

fo rmule C 2 C1 3 0. Ce corps est l iquide , t rès volati l . Sa densité est égale 

à 1,594. I l b o u t vers 100° ; sa densi té de vapeur est 4 ,670. 11 est à 

r e m a r q u e r q u e la molécu le de ce composé diffère de celle des corps 

p récéden t s en ce q u e sa formule représente 4 vo lumes . 

( M . REGNAULT.) 

L'é ther m é t h y l i q u e p rodu i t avec l ' é ther vinique u n e combinaison qui a 

p o u r fo rmule C 2 H 3 0 , C 4 H 5 0 (M. Wi l l i amson) . 

Preparation. 

On p r é p a r e l 'é ther mé thy l ique en dist i l lant u n mélange formé de 

vo lumes égaux d 'acide sulfur ique et d 'espr i t de bois. On obtient ainsi un 

gaz qu i est toujours mélangé d 'ac ide ca rbonique et d 'acide sulfureux ; on 

le purifie en le t ra i tant pa r la potasse. 
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MÉTHYLE. 

MÉTBTLE. CJH3. 

C1. 
113 

150,00 
37,50 

80,00 
20,00 

187,50 100,00 

Le m é t h y l e , que l 'on considère en Allemagne c o m m e le radical d e 

l'éther méthylique, est u n gaz incolore , inodore , inf lammable , à peu p rès 

insoluble dans l 'eau et peu soluble dans l 'alcool. Sa densi té est égale 

à 1,036. 11 produi t avec le chlore u n composé qui a p o u r formule 

C2H3C1. (M. F rank l and . ) 

Pour obtenir le méthy le , on fait réagir d u zinc sur d u ch lo rhydra t e 

de méthylène , chauffé à 150° dans u n t ube de ve r re scellé à la l ampe . 

Il se forme de l ' iodure de z inc , d u zinc-méthyle et d u mé thy le : ce 

dernier s 'échappe lo rsqu 'on brise u n e des ext rémités d u t u b e , et p e u t 

être recueilli dans des éprouvet tes remplies de m e r c u r e . 

Le méthyle s'obtient encore en décomposant , au moyen de la pile, u n e 

dissolution aqueuse d 'acétate dépo tasse : u n dégagement a b o n d a n t d ' h y 

drogène a lieu au pôle négatif, tandis que des bu l les gazeuses, formées 

d'un mélange de méthy le et d 'acide carbonique , appara issent a u pôle 

positif. En t rai tant ce mélange par u n e dissolution de potasse, qu i dissout 

l'acide carbonique, on isole le méthy le à l 'état de pu re t é . (M. Kot.be.) 

Le méthyle s 'unit, dans certaines condit ions, au zinc, à l 'étain, à l ' a n 

timoine, au m e r c u r e , et d o n n e des composés analogues aux combinaisons 

formées par l 'éthyle dans les mêmes c i rconstances . 

Le zinc-methyle se re t rouve mélangé avec l ' iodure de zinc dans le t ube 

où s'est produi t le mé thy le . On l 'isole facilement en dist i l lant le m é l a n g e 

dans un appareil r empl i d 'hydrogène . 

Ce corps est l iquide, t r anspa ren t , vénéneux , d ' u n e o d e u r nauséabonde . 

Il s'enflamme au contact de l 'air et b r û l e en r é p a n d a n t des v a p e u r s 

blanches d 'oxyde de zinc. Il décompose l 'eau avec a u t a n t d e facilité q u e 

le potassium : les produi t s de la décomposi t ion consis tent en hyd rogène 

protocarboné et en oxyde de zinc hyd ra t é : 

L'éther iodhydr ique de l 'esprit de bois , t ra i té pa r l 'alliage d 'an t imoine 

et de potassium, d o n n e le stibmétliyle C 6 H 9 Sb = 3(C 2 H 3 )Sb, qui présente 

la plus grande analogie avec le s t ibéthyle . 

DÉRIVÉS DU MÉTHYLE. 

C°H3Zn + 2110 = C2H4 + ZnO,HO. 

Zinc-mclhyle. Hydrog. Oxyde de zinc 
protocarboné. hydraté. 

( M. FRANKLAND.) 
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H 2 Al.CuOU. 

Le stibmétliyle est l iquide, d ' u n e o d e u r désagréable, insoluble dans 

l 'eau, peu soluble dans l 'alcool et t rès soluble dans l ' é ther . 

Lorsqu 'on l'expose à l 'air, il r épand des vapeurs b lanches , s'échauffe 

p e u à peu , finit par s 'enflammer, et b r û l e en déposant de l 'antimoine 

méta l l ique . Il se combine d i rec tement avec le chlore , le b rome , l'iode, 

et forme avec les acides des sels bien définis. 

L'action de l 'é ther iodhydr ique d e l 'esprit de bois sur l ' iodure de 

s t ibméthyle p rodu i t l ' iodure d 'un radical nouveau , le stibinethylium 

ü ( C 2 H 3 ) S b , dont la composit ion correspond à celle du té t ré thylammo-

n i u m / i(C 4 H 5 )Az. 

En t rai tant l ' iodure de s t ibméthyl ium pa r la potasse hydra t ée ou mieux 

encore pa r l 'oxyde d 'a rgent h u m i d e , on obtient Y oxyde de stibméthylium, 

base organique puissante , qu i forme avec les acides des sels çristal-

lisables. 

Voici la liste des principales combinaisons du s t ibméthyl ium : 

Slibméthjlium G 8Il , 2Sb = /j(C2H3)Sb. 
Oxyde de stibméthylium C8ll l2.SbO. 
Chlorure de slihméiliylium . . . . C8Hl2SbCl. 
Chloroplalhiate de stibuiéthyliiini. c8II l2SbCl,PtCI2. 
Bromure de stibméthylium . . . . C8Gl2Sbl5r. 
lodure de slibmëlhyliuin C sU l 2Sbl. 
Sulfure de slibmélhylium C8H l 2SbS. 
Azotate d'oxyde de stibméthylium. C 8Il l 2SbO,Az0 5. 
Sulfate d'oxyde de stibméthylium. C°Il126bO,SO3,10llO. 
Bisulfate d'oxyde de stibméthylium. C8H1 25bO,(S03)2,HO. 

(M. LANDOLT.) 

L'étain a t t aque l ' iodhydra te de méthy lène et d o n n e naissance aux deux 

iodures dont voici les formules : 

C2H3Sn,l lodure de stanméthyle. 
(G 2ü 3án) 2,I lodure de bistanmélhyle. 

L' iodure de s tanméthy le se présente sous l 'aspect d ' u n e masse cristal

l ine , qui fond vers 220" et se solidifie de nouveau par le refroidissement. 

Ce composé est soluble dans l 'eau. 

L ' ammoniaque p rodu i t dans la dissolution d ' iodure de stanméthyle un 

précipité b lanc et a m o r p h e d'oxyde de stanméthyle. L 'oxyde de stan

méthy le forme avec les acides des combinaisons cristallisables. 

L ' iodure d e b i s tanméthyle est u n l iquide odoran t , qu i bou t vers 200° . 

Lorsqu 'on le t ra i te pa r l ' ammoniaque , il d o n n e un oxyde de bistanmé

thyle qui p rodu i t avec les acides des sels cristall isables. 

( J I M . CAIIOUIIS et RICJE.) 

Quand on expose à l 'influence de hv radiat ion solahv un tube cante-
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ACIDE CARBOMÉTHYLIQUE. 11 S 

liant du mercure et d e l ' iodl iydrate de méthy lène , il se forme u n com

posé cristallin C 2 H 3 Hg 2 I , qu i a été n o m m é iodure de mercurméthyle. 

Ce corps, traité pa r l ' ammoniaque , d o n n e l'oxyde de mercurméthyle. 

L'hydrogène sulfuré convert i t l 'oxyde de m e r c u r m é t h y l e en sulfure de 

mercurméthyle. 

L'azotate de m e r c u r m é t h y l e a p o u r formule C 2 H 3 H g 2 0 , À z 0 5 . (M. Strec-

ker.) ( M . FRANKLAND.) 

ACIDE SULFOMÉTHYLIQUE. C 2H 30 7S 2,HO = C 2H 30,(S0 3) 2,HO. 

C2 150,00 10,71 
H 3 37,50 2,67 
O7 700,00 50,00 
S 2 400,00 28,00 
HO 112,50 8,62 

1400,00 100,00 

L'acide sulfométhylique est l iquide, s i rupeux , incolore ; il p eu t c r i s 

talliser en aiguilles fines ; il se décompose p a r l 'ébull i t ion en espri t 

de bois et en acide sulfurique ; il forme, avec les bases, des sels solubles 

et cristallisables , qui sont représentés d ' u n e man iè re généra le p a r 

M0,C 2 H0 3 (S0 3 ) 2 . 

Pour préparer l 'acide sulfométhyl ique, on por te à l 'ébulli t ion un mé

lange formé de par t ies égales d 'acide sulfurique et d 'espri t d e bois ; on 

sature la l iqueur par d u carbonate de ba ry te , et l 'on fait cristalliser le 

sulfométhylate de ba ry te . Ce se l , t rai té p a r l 'acide sulfurique, d o n n e 

l'acide sulfométhylique. 

ACIDE CARBOMÉTHYLIQUE. C<H305,HO = C 2H 30,(C0 2) 2,HO. 

C*. 300,00 31,57 
H3 37,50 3,94 
O 5 500,00 52,63 
HO 112,50 11,86 

950,00 100,00 

Cet acide n 'a pas encore été isolé, mais on connaî t le ca rbométhy la te 

de baryte B a O , C 2 H 3 0 , ( C 0 2 ) 2 . 

Pour obtenir ce sel, on fait passer u n couran t d 'acide ca rbonique sec à 

travers une dissolution de bary te dans l 'espri t de bois a n h y d r e . 

Le carbométhylate de ba ry t e est cristallin, soluble dans l 'eau, inso

luble dans l'alcool et l 'esprit de bois . 

La dissolution d e carbométhyla te de ba ry t e se décompose s p o n t a n é 

ment, dégage de l 'acide carbonique , et dépose d u carbonate de ba ry te . 

( M M . DUMAS et PÉLICOT.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ACIDE TARTROMÉTHYL1QUE. G W H'0 M ,HO = tfH'E.QWO'^HO. 

Ci0 750,00 36,58 
H 7 87,50 4,26 
O" 1100,00 53,65 
HO 112,50 5,51 

2050,00 100,00 

L'acide t a r t r o m é t h y l i q u e forme des p r i smes b lancs , d ' u n e saveur acide, 

t r è s solubles d a n s l ' eau , l 'alcool, l ' espr i t d e bois, et peu solubles dans 

l 'é t l ier . 

Cet acide se décompose en espri t d e bois et en acide t a r t r ique , par un 

contact p ro longé avec l 'eau bou i l l an te . 

P o u r l 'obtenir , on dissout de l 'acide t a r t r i q u e d a n s de l 'esprit de bois. 

La l iqueur est évaporée à u n e douce cha leu r j u s q u ' à consistance siru

p e u s e . On r e p r e n d le résidu pa r de l 'eau et l 'on concent re la dissolution 

a u - d e s s o u s de 100*. Le l i qu ide , r e d e v e n u s i r u p e u x , est abandonné à 

l u i - m ê m e ; il n e t a r d e pas à déposer d e b e a u x cr is taux d'acide tartro

m é t h y l i q u e . 

Les t a r t romé thy la t e s ont p o u r fo rmule généra le : MO,C 2 H 3 O,C 8 H 4 0 ' 0 . 

L ' eau bou i l l an t e d é d o u b l e les t a r t romé thy la t e s en ta r t ra tes et en esprit 

d e bois . 

ACIDE PARATARTROMÉTHYLIQUE. C2H30,C8H<O1 0,HO. 

Cet acide fo rme d e s p r i smes r h o m b o ï d a u x so lubles d a n s l 'eau, l'alcool 

e t l 'é t l ier . 

La d isso lu t ion a q u e u s e d 'acide p a r a t a r t r o m é t h y l i q u e se décompose par 

u n e ébul l i t ion p ro longée , en espri t d e bois et en acide para ta r t r ique . 

On obt ient l 'acide p a r a t a r t r o m é t h y l i q u e c o m m e l 'acide tartrométhy

l ique . 

Le p a r a t a r t r o m é t h y l a t e d e ba ry t e a p o u r fo rmule BaO,C 2 B?0,C°H 4 0 1 0 , 

uHO. 

ACIDE CITROBIMÉTHYLIQUE. C 1 6 H ( 1 0 1 3 ,3HO = (C2H30)Ï,C , 2H501»,3HO. 

C 1 6 1200,00 40,33 
H" 137,50 4,62 
O 1 3 1300,00 43,69 
(HO)3 337,50 11,36 

2975,00 100,00 

Propriétés . 

L'acide e i t rob iméthyl ique cristallise on p r i s m e s ; sa saveur est f'ranrlie-
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Préparation. 

On produit cet acide en mé langean t des part ies égales d 'acide c i t r ique, 

d'esprit de bois et d 'acide ch lo rhydr ique ord ina i re . Au bou t de que lques 

heures , la l iqueur se p r e n d en u n e masse presque ent ièrement formée 

d'acide ci trobiméthylique. Out re 1'éther acide, il se forme toujours des 

quantités variables d 'é ther neu t r e . P o u r purifier l ' ac ide , on le n e u t r a 

lise par du carbonate de soude et l 'on t rai te la l iqueur filtrée par l 'acide 

chlorhydrique. L'acide c i t robiméthyl ique se t rouve a lors isolé et se 

précipite en p o u d r e cristall ine. Une ou deux cristall isations dans l 'eau 

suffisent pour le purifier. ( M . DEMONDÉSIR.) 

ACIDE MÉTHYLOXANTHIQUE. C4H3OS4,HO = C2H30,(CS2)2,HO. 

C* 300,00 22,22 
H3. 37,50 2,77 
0 100,00 7,47 

4 800,00 59,25 
110 112,50 8,29 

1350,00 100,00 

L'acide méthy loxan th ique n ' a pas encore été isolé ; mais on connaî t 

le méthyloxanthate de potasse K 0 , C 2 H 3 0 , ( C S 2 ) 2 . 

Ce sel cristallise en fibres soyeuses. On l 'obtient en faisant réagir d u 

sulfure de carbone sur de la potasse dissoute dans de l 'esprit d e bois. 

Nous donnerons ici la liste des p r inc ipaux acides méthyl iques : 

Acide carbométhylique G2H°0,(C02)2,110 (Dumas et l'éligol). 
Acide carbamométhylique C2H30,C2H2Azll2 (Dumas et Péligot). 
Acide oxamomélbylique C2H30,C<H2Az03 (Wurtz). 
Acide méthyloxanthique C2H30,(CS2)2,HO (Dumas et Péligot). 
Acide tartromé-thylique C2H30,C°H<0"\HO (Guérin Varry). 
Acide paratartrométbylique C2H°0,C°H40«»,HO (Guérin Varry 
Acide citrométhylique c2H30,(HO(

2,C< W ) c h o d n e w . 
Acide citrobiméthylique (c2IJ30)2,HO,C<2Il50",2HO j 
Acide sulfoxvpl.osphométl.ylique . . CWO.PI.SW.IIO (cio?*). 

ment acide. L'eau le décompose lentement ; les alcalis l 'a l tèrent avec 

rapidité. 11 est soluble d a n s 30 par t ies d 'eau à 15°, p lu s soluble à c h a u d . 

Les citrobiméthylates de potasse, de soude, de ba ry te et d e p l o m b sont 

très solubles et cristallisent difficilement. E n mélangean t le c i t rob imé-

thylate de soude avec d u sulfate de cuivre, on obt ient du c i t rob imé thy -

late de cuivre, peu soluble et bien cristallisé. 
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É T H E R S A B T S B A C I D C S . 

CHLORHYDRATE DE MÉTHYLÈNE. C 2H 3CI. 

H 3 

Cl. 

1 5 0 , 0 0 

3 7 , 5 0 

4 4 3 , 2 0 

2 3 , 7 8 

5 , 9 4 

7 0 , 2 8 

030,70 1 0 0 , 0 0 

On n o m m e quelquefois cet éther chlorure de méthyle. 

Propriétés. 

Le ch lorhydra te d e mé thy lène est gazeux à la t e m p é r a t u r e ordinaire, 

d ' u n e odeur éthérée, d ' u n e saveur sucrée ; l ' eau en dissout deux fois et 

demie son vo lume à 1 6 ° . Il b rû l e avec u n e belle f lamme ver te : les pro

du i t s de sa combust ion précipi tent l 'azotate d 'a rgent . Sa densité de 

v a p e u r est 1 , 7 3 7 8 . Sa formule représen te 4 volumes . Il n e se liquéfie 

pas à — 18°. Sous l ' influence du chlore , cet éther se t ransforme d'abord 

en u n p remie r corps, qui a pour formule C 2 H 2 C 1 2 : c'est le chlorhydrate 

de méthylène monochloré. La densité d e cet é ther à 1 8 ° e s t é g a l e à 1 , 344 . 

11 b o u t à 3 0 " , 5 ; sa densité de vapeur est 3 , 0 1 2 ; sa formule représente 

4 vo lumes de vapeur . ( M. Regnaul t . ) 

Pa r l 'action du c h l o r e , le ch lorhydra te d e mé thy lène monochloré 

se convert i t en chlorhydrate de méthylène bichloré J C 2 H C 1 3 . Ce composé 

n 'est a u t r e chose q u e le chloroforme qui se p rodui t dans u n grand 

n o m b r e de circonstances, mais qui dérive t rès s implement pa r substitution 

de l ' é ther ch lo rhydr ique de l 'esprit de bois, dans lequel 2 équivalents 

d 'hydrogène sont remplacés par 2 équivalents d e chlore . 

On obtient , c o m m e produi t final de la réaction du chlore sur le chlor

h y d r a t e de méthy lène , un nouveau composé , le chlorhydrate de méthylène 

perchloré. Ce composé a pour formule C 2 C1 4 . C'est donc un nouveau 

ch lo ru re de ca rbone . On le débarrasse de l 'excès de chlore qu'i l contient 

en l 'agi tant avec d u mercure . Il est l iquide. Sa densi té est égale à 1 ,799 . 

Il bou t à 7 8 " ; sa densité d e vapeur est 5 , 2 4 5 ; son équivalent représente 

4 vo lumes . 

Ce ch lo ru re de carbone se décompose sous l ' influence de la chaleur en 

deux ch lorures de ca rbone qui ont p o u r formules C C I et C C I 3 . 

On p répa re le ch lo rhydra te de méthy lène en dist i l lant d u sulfate de 

mé thy lène avec d u sel m a r i n . Comme il est mélangé à de l'acide sulfu

reux , on peu t le recueil l i r sur l 'eau, qui n ' en dissout que de petites 

quant i tés , et qui le débarrasse de l 'acide sul fureux. 

Preparation. 
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Action do phosphure de calcium sur le chlorhydrate de méthylène. 

Lorsqu'on fait passer un couran t de ch lo rhydra te de méthy lène sur d u 

phosphore de calcium chauffé à 180°, on obtient yjlusieurs composés 

liquides et solides qui renferment d u phosphore au n o m b r e de leurs 

éléments, et qui peuvent ê t r e considérés c o m m e des combinaisons de 

méthylène C 2 H 2 avec les divers phosphures d 'hydrogène : 

Le phosphure solide Ph2H s'unit à 1 éq. de méthylène, et donne le composé C 2H 4Ph 2. 
Le phosphure liquide PhH2 s'unit à 2 éq. de méthylène, et donne le composé C4H6Ph. 
Le phosphure gazeux PhH3 s'unit a 3 éq. de méthylène, et donne le composé C6H9Ph. 

Le composé C 2 H 4 P h 2 est so l ide , j a u n e , i n o d o r e , insoluble dans l ' eau. 

Le composé C 4 H 6 P h est u n e vér i table base organique phosphorée . H est 

liquide, fétide, spon tanément in f l ammable , inco lore , insoluble dans 

l'eau ; il bout à 250°. Conservé dans un flacon mal bouché , il absorbe 

lentement l 'oxygène et se t ransforme en u n e mat ière cristallisable acide. 

Le même composé forme, avec la p l u p a r t des acides, des sels bien 

définis et cristallisables. Le ch lo rhydra t e C 1 H 8 Ph ,HCl cristallise et peu t 

absorber directement u n nouvel équivalent d 'acide ch lo rhyd r ique en 

devenant liquide. Sous l ' influence d ' u n excès considérable d 'acide c h l o r 

hydrique , il se converti t en ch lo rhydra te d u composé C 6 H 9 P h qui est 

un nouvel alcali PHOSPHORE et en u n corps j a u n e qu i a pour formule : 

Ph 2 H,C 2 H 2 . (M. P . THENARD.) 

BROMHYDRATE DE MÉTHYLÈNE. C2H3Br. 

C2 150,00 12,63 
113 37,50 3,15 
Br 1000,00 84,22 

1187,50 100,00 

L'éther b r o m h y d r i q u e de l 'esprit de bois est incolore . Il bout à environ 

13", sous u n e pression d e 0"',759. Il a u n e odeur péné t ran te et u n peu 

alliacée. 

On l 'obtient en faisant réagir le b r o m e su r l 'esprit de bois en présence 

du phosphore. 

M. J. Pierre conseille d e m ê l e r à u n e t e m p é r a t u r e de 5° ou 6°, 50 par 

ties de brome, 200 d'esprit de bois incolore d u commerce et 7 de p h o s 

phore. La t empéra tu re s'élève spontanément , et b ientôt le phosphore 

fond. On refroidit le m é l a n g e , on décante et l 'on distille le l iquide avec 

beaucoup de précautions. 
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118 AIXOOI.S. 

IODHYDRATE DE MÉTHYLÈNE. C2H3I. 

C2 150,00 8,45 
H 3 37,50 2,11 
I 1586,00 89,44 

1773,50 100,00 

Cet é ther est l i qu ide , incolore . Sa dens i té est égale à 2 ,237. Il bout 

à 50°. Sa v a p e u r i r r i te vivement les yeux . 

L 'é ther i odhydr ique d e l 'esprit d e bois, t ra i té pa r u n couran t de chlore, 

d o n n e de l ' é ther ch lo rhydr ique de l 'espri t de bois parfai tement pur 

(M. P ie r re ) . 

L ' iodhydra te d e mé thy lène , chauffé en présence d u zinc d a n s un tube 

scellé à la l a m p e , d o n n e d u mé thy l e , d u zinc m é t h y l e et de l'iodure 

d e zinc. 

SfCWl) - f 4Zn = ZnC2H3 - f 2C2H3 - f 3Z«I. 

Éther iodhydrique Zinc-méthyle, Méthyle. Iodure 
de l'esprit de bois. de zinc. 

(M. FRANKLAND.) 

Une dissolut ion aqueuse d ' a m m o n i a q u e , en réagissant à 150° sur 

l ' i odhydra te de m é t h y l è n e , p rodu i t de l ' i odhydra te d ' ammoniaque , de 

l ' i odhydra te de m é t h y l i a q u e , de l ' i odhydra te d e b i m é t h y l i a q u e , de 

l ' iodhydra te de t r iméthy l iaque et de l ' iodure de té t raméthylammonium. 

( M . H o f f m a n n . ) 

On p r é p a r e l ' iodhydra te de mé thy lène en dist i l lant un mélange formé 

de 15 par t ies d 'espr i t d e bois , 8 par t i es d ' iode et 1 pa r t i e de phosphore. 

SULFHYDRATE DE MÉTHYLÈNE. C2H3S. 

G2 150,00 38,70 
H 3 37,50 9,67 
S 200,00 51,63 

387,50 100,00 

Le su l fhydra te d e mé thy lène se p r é p a r e en faisant passer d u chlorhy

d r a t e d e m é t h y l è n e dans u n e dissolut ion alcoolique de monosulfure de 

po tass ium. E n chauffant ensui te la l i queu r , on obt ient à la distillation un 

l iquide t rès fluide qu i est l ' é ther su l fhydr ique de l 'esprit de bois. Sa 

densi té est égale à 0 ,845 . Il b o u t à 41° ; sa densi té de vapeur est égale à 

2 ,115 ; son équivalent n e r ep résen te q u e 2 vo lumes . 

On a p u ob ten i r le m e r c a p t a n d u méthy lène en faisant passer du 

c h l o r h y d r a t e de m é t h y l è n e dans d u su l fhydra te d e su l fu ie d e potassium 
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SULFHÏDKATU DE MÉTHYLÈNE. 119 

dissous dans l 'alcool. Ce composé est représen té pa r C 2 H 3 S ,HS . C'est u n 

liquide incolore, d 'une o d e u r fétide, qu i bou t à 21° et réagit sur les 

oxydes métall iques, c o m m e le mercap tan de l 'alcool. (M. Grégory.) 

Le chlore a t taque facilement le su l thydra te de mé thy lène et donne u n e 

série de corps chlorés (M. Regnau l t ) . 

Lorsqu'on remplace , d a n s la prépara t ion d u sulfhydrate de mé thy lène , 

le monosulfure de potass ium pa r des polysulfures, on obtient le c o m 

posé C 2 H 3 S 2 . Il est l iquide, incolore, d ' u n e o d e u r d 'oignon insuppor tab le , 

d'une densité égale à 1,046. Il b o u t à 116° ; sa densi té d e vapeur est égale 

à 3,310 = 2 volumes. 

En employant u n persu l fure en e x c è s , on obt ient finalement le 

corps C 2 H 3 S 3 . 

M. Cahours a découvert Xéther hydrosulfocynnométhylique, qu i a p o u r 

formule C 2 H 3 S 2 Cy. Cet é ther est l i q u i d e , d ' u n e odeur alliacée, et b o u t 

à 133°. 

Par l'action de l 'acide azotique sur le bisulfure de mé thy le (Cahours) et 

sur l 'éther sulfocyanhydrique de l 'espri t de bois (Musprat t) , on obt ient 

un acide qui a pour formule C 2 H 3 0 , ( S 0 2 ) 2 , H O , et qu ' on peu t appeler 

acide sulfométhylolique. 

L'acide sulfométhylolique est hu i leux . Il forme avec les bases des sels 

solubles dans l 'eau et cristallisables. 

M. Kolbe, en faisant réagir le ch lore sur le sulfure d e carbone en 

présence de l 'eau, a ob tenu un composé C 2 C1 4 ,S0 2 , qui peu t se m é t a m o r 

phoser en C 2 C1 3 ,HS0 2 . 

Ces corps, t rai tés pa r la potasse caust ique, d o n n e n t les deux acides : 

Acide sulfométhylolique irichloré C2C130,(S02)2,HO. 
Acide sulfométhylolique bichlore" C2CI2110,(SOV,MO. 

Si l'on fait réagir d u zinc sur l 'acide sulfométhylol ique t r ichloré , il se 

transforme en acide sulfométhylol ique bichlore . P a r l 'action du zinc sur 

l'acide sulfométhylolique b i ch lo r e , on obtient Yocide sulfométhylolique 

monochloré C 2 C1H 2 0,(S0 2 ) 2 ,HÜ. 

Enfin, en t ra i tant le sulfométhylolate de potasse t r ichloré , p a r l ' a m a l 

game de potassium, on obt ient Y acide sulfométhylolique i den t ique avec 

celui qui résulte de l 'action de l 'acide azotique su r le bisulfure de mé thy le , 

sur l 'éther cyanhydr ique d e l 'esprit d e bois et sur le mercap tan m é t h y -

lique (M. Kolbe)." 
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FLUORHYDRATE DE MÉTHYLÈNE. C 2H 3F1. 

C 2 150,00 35,46 
II3 37,50 8,86 
1<'1 235,43 55,68 

422,93 100,00 

On obtient cet éthev en dist i l lant d u sulfate de mé thy lène avec du 

fluorure de po tass ium. L ' é the r fluorhydrique d e l 'esprit d e bois , ou 

fluorhydrate de m é t h y l è n e , est gazeux à la t empéra tu re ordinaire. Sa 

densité est égale à 1,086. Il est incolore et i n f l ammable ; il b rû le avec 

une flamme b leue ; l 'eau en dissout u n e fois et demie son volume. 

GY AN HYDRATE DE MÉTHYLÈNE. C4H3Az = C2H3Cy. 

C4 300,00 58,53 
H3 37,50 7,31 
Az 175,00 34,16 

512,50 100,00 

Le cyanhydra t e de mé thy lène est hu i leux . Il bou t à 77°; la densité do 

sa vapeur est égale à 1,45. 

Cet é ther s 'obtient : 1° en faisant réagir le cyanure d e potassium sec 

sur le sulfate de mé thy lène p u r ; 2° en me t t an t l 'acétate d 'ammoniaque 

ou l 'acétamide en contact avec l 'acide phosphor ique a n h y d r e . 

Pa r l 'action d ' u n e solution boui l lante de potasse , le cyanhydrate rie 

mé thy lène régénère l 'acide acét ique: C 4 H 3 Az + KO + 4HO = K O , C i H 3 0 3 

+ HO -f- AzH 3 . ( M M . DUMAS, MALAGUTI et LEBLANC.) 

É T H E R S A OXACIDES. 

AZOTATE DE MÉTHYLÈNE. C 2H 30 6Az = C 2H 30,Az05. 

C 2 150,00 15,58 
113 37,50 3,89 
O 6 600,00 62,33 
Az 175,00 18,20 

962,50 100,00 

L'azotate de mé thy lène est l i qu ide , d 'une odeur é thérée. Sa densité 

est égale à 1,182. Il bout à 66"; sa vapeur, chauffée à 120", détone vio

lemment . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



B0KATES DE MÉTHYLÈNE. 121 

On l'obtient en mé langean t dans u n e co rnue 1 par t ie d 'azotate d e 

potasse, 2 part ies d 'acide sulfur ique et 1 par t ie d 'espr i t de bois ; il se 

fait aussitôt une élévation de t e m p é r a t u r e qui dé te rmine la distillation d e 

l'azotate de méthy lène . 

SULFATE DE MÉTHYLÈNE. C 2H 30 4S = C 2 H 3 0,S0 3 . 

C2 150,00 19,04 
H3 37,50 4,76 
O4 400,00 50,79 
S 200,00 25,41 

787,50 100,00 

Propriétés. 

Cet éther est l iquide, inco lore ; son odeur est all iacée. Sa densi té à 22° 

est égale à 1,324. Il bou t à 188° ; sa densité d e vapeur est égale à 

4,3634. Il est formé de volumes égaux d'acide sulfurique et d 'é ther 

méthylique condensés en u n seul vo lume ; il se décompose sous l ' i n 

fluence de l 'eau en acide sulfométhyl ique et en esprit de bois ; les alcalis 

le transforment en sulfométhylate . Le gaz ammoniac réagit sur cet é ther 

et le convertit en u n e substance cristall ine n o m m é e sulfaméthylane. 

Cette substance paraî t ê t re l 'é ther de l 'acide sulfamidique S 2 0 5 AzH 2 ,HO ; 

sa formule serait donc C 2 H 2 0,S 2 0" 'AzH 2 . (MM. Dumas et Péligot.) 

Le sulfate de méthy lène , chauffé avec les ch lorures , les cyanures , les 

benzoates et les succinates, d o n n e naissance aux é thers ch lo rhydr ique , 

cyanhydrique, benzoïque, succinique, e tc . , d e l 'esprit de bois . 

Préparation. 

Le sulfate de mé thy lène s'obtient en combinan t l 'acide sulfurique 

anhydre avec l 'é ther mé thy l ique . On le p répa re o rd ina i rement en dis t i l 

lant 1 part ie d 'espri t de bois avec 8 ou 10 part ies d 'acide sul fur ique; on 

obtient ainsi un l iquide qu 'on lave avec de l 'eau p o u r le débar rasser d e 

l'acide qu'i l contient ; on le rectifie ensuite sur la chaux et sur d u c h l o 

rure de calcium. ( M . REGNAULT.) 

BORATES DE MÉTHYLÈNE. 

Lorsqu'on distille l 'acide bor ique fondu et pulvérisé avec de l 'esprit 

de bois anhyd re , il se p rodui t u n é ther bor ique qu i a p o u r formule : 

C 2 H 3 0 , 2 B 0 3 . 

Cet éther présente l 'aspect d ' une masse vi treuse et mol le , qu i se laisse 

étirer en fils à la t empé ra tu r e ord ina i re . Il est inf lammable et b r û l e avec 

une belle flamme ver te . Il se décompose au contact de l 'eau en acide 

borique et en esprit de bois. 
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OXALATE DE MÉTHYLÈNE. C 4 H 3 0 4 = C 2 H 3 0,C 2 0 3 . 

C 4 300,00 40,70 
H3 37,50 5,10 
O 4 400,00 54,20 

737,00 100,00 

Propriétés . 

L'oxalate de mé thy lène est b l a n c et solide. Il cristallise en tables 

rhomboïda le s . Cet é ther en t re en fusion à 51° et bou t à 161°. 

L ' a m m o n i a q u e l iquide t r ans forme l 'oxalate de mé thy lène en oxamide, 

et l ' ammoniaque sèche donne na issance à de l 'oxaméthylane , qui a pour 

fo rmule C ( i H 5 Az0 6 . On considérai t autrefois l 'oxaméthylane comme une 

combinaison d 'oxamide et d 'oxala te mé thy l ique : C 2 0 2 À z H 2 , C 2 H 3 0 , C 2 0 3 . 

Mais cette subs tance parai t ê t re p l u t ô t l 'é ther mé thy l ique d e l 'acide oxa-

m i q u e ; sa formule devient donc : C 2 H 3 0 , C ' 0 5 , A z H 2 . 

L 'oxalate de mé thy lène , soumis à l 'action d u chlore , d o n n e d 'abord un 

é ther ch loré l iquide qu i a p o u r fo rmule C 2 HC1 2 0 ,C 2 0 3 (Malaguti). Sous 

l ' influence directe de la l umiè re so l a i r e , cet é ther se converti t en un 

composé solide et cristall in qu i a p o u r formule C 2 C1 3 0 ,C 2 0 3 . Ce corps a 

été é tudié par t i cu l iè rement pa r M. Cahours , qui a décrit en ou t r e les pro

dui t s qu ' i l d o n n e lo rsqu 'on le t r a i t e p a r l 'alcool, l 'esprit de bois et l'huile 

d e p o m m e d e t e r r e . 

. , „ , , , . , ( l'éther chloroxycarbonique . . . . C4H5O,C2C103. 
L action de 1 alcool fournit de \ , ,. " 

( et de l'éther oxalique C 4H 50,C 20 3. 

L'action de l'esprit de bois {cliloroxycarbonate de méthylène . C2H3O,C2C103. 
fournit du [et de l'oxalale de méthylène . . . C 2H 3O,C 20 3. 

L'action de l'huile de pomme f cliloroxycarbonate d'amylène. . . C10H"O,C2C103. 
de terre fournit du . . . . (et de l'oxalate d'amylène C10H"O,C2O3. 

11 se dégage en m ê m e temps , p e n d a n t ces réactions, d u gaz chloroxy

ca rbon ique . 

Le ch lo ru re de b o r e réagit aussi s u r l 'esprit de bois, et donne u n éther 

qu i a la composit ion suivante : 3 C 2 H 3 0 , B 0 3 . 

Cet é ther est l iquide , incolore, d ' u n e odeur péné t ran te . Sa densité est 

égale à 0 ,955 . Il bou t à 72°; la dens i té de sa vapeur est égale à 3,66. Il 

p r e n d feu au contact des corps e n ignition et b r û l e avec u n e flamme 

verte . L'eau le dédoub le en acide bo r ique et en esprit d e bois. (MM. Ebel-

m e n et Bouque t . ) (EBELMEN.) 
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Préparation. 

On prépare l 'oxalate d e mé thy lène en disti l lant 2 part ies d'acide su l -

furique, 1 par t ie de b i -oxa la te de potasse et 1 par t ie d 'espr i t de bois ; il 

passe à la distillation un corps b lanc , solide, qui cristallise en tables 

rhomboïdales. Cet é ther en t re en fusion à 51" et bout à 161°. 

ACÉTATE DE MÉTHYLÈNE. C 6 H 6 0 4 = C 2 H 3 0,C 4 H 3 0 3 . 

C6 450,00 48,64 
H6 75,00 8,10 
O4 400,00 43,26 

925,00 100,00 

Cet éther se produi t en dist i l lant un acétate avec de l 'esprit d e bois et 

de l'acide sulfurique. On le t rouve en abondance dans les p rodui t s de la 

distillation du bo is ; aussi accompagne- t - i l souvent l 'esprit de bois du 

commerce. Il est l iquide, incolore ; son odeur est é thérée et agréable . 

Sa densité à 22° est égale à 0,919. Il bou t à 58°; sa densi té de vapeur 

est égale à 2,563 ; sa formule représente 4 vo lumes de vapeur . 

L'acétate de méthy lène , soumis à la doub le influence d u chlore et de 

la radiation sola i re , p e r d 2 équivalents d 'hydrogène qu i sont remplacés 

par 2 équivalents de chlore . 

En épuisant l 'action d u chlore su r l 'acétate de méthy lène , on obtient 

le chloracétate de mé thy lène p e r c h l o r é , qui a p o u r formule C 6 C1 6 0 4 

= C 2 C1 3 0,C'C1 3 0 3 . Cet é ther est ident ique avec l 'é ther f o m n q u e p e r 

chloré de l 'alcool C S C1 B 0 4 = C 4 CF0,C 2 C10 3 . On peut donc passer ainsi de 

la série méthyl ique à la série alcoolique. (31. Cloëz.) 

FORM1ATE DE MÉTHYLÈNE. C 4 H 4 0 4 = C 2 H 3 0,C 2 H0 3 . 

G4 300,00 40,00 
H4 ' 50,00 6,66 
O 4 400,00 53,34 

750,00 100,00 

Le formiate de m é t h y l è n e est l iquide, incolore, d ' une o d e u r agréable 

et moins dense que l ' eau. Il en t re en ebull i t ion vers 38° ; la densité d e sa 

vapeur est égale à 2 ,084. 

Le chlore a t taque le formiate de méthy lène , sous l 'influence de la 

radiation solaire, et p rodui t un composé C'Cl 'O 4 , qui a reçu le n o m de 

formiate de méthylène perchloré. (31. Cahours . ) 

La potasse convert i t le formiate d e mé thy lène en esprit de bois et en 

formiate de potasse. 
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124 ALCOOLS. 

On p répa re le formiate de méthy lène en dist i l lant , au bain-marie, un 

mélange de formiate de soude et de sulfate de mé thy lène . 

( M M . DUMAS et PÉLIGOT.) 

TARTRATE DE MÉTHYLÈNE. C , 2H«>0 1 2 = (C 2H 30) 2 ,C 8H 40 1 0 . 

c 1 2 900.00 40,44 
H"> 125,00, 5,61 
O 1 2 1200,00 53,95 

2225,00 100,00 

Cet éther se p répa re comme l 'éther t a r t r ique . 

CITRATE NEUTRE DE MÉTHYLÈNE. C'S-H'^O14 = (C 2H 30) 3 ,C' JH 5O n . 

C 1 8 1350,00 46,15 
H'< 175,00 5,98 
O'4 1400,00 47,87 

2925,00 100,00 

Le citrate neu t r e de méthy lène cristallise en pr i smes réunis en groupes 

r a y o n n e s ; il fond vers 75° et se décompose par la dist i l lat ion. Il est sans 

odeur ; sa saveur est fraîche d 'abord , p u i s a m è r e . Cet é ther est assez stable; 

l 'eau le décompose t rès lentement , m ê m e à chaud . Les alcalis le dédou

blen t p r o m p t e m e n t en acide ci tr ique et esprit de bois . 11 est soluble dans 

20 par t ies d 'eau à 15", en toutes proport ions au delà de 75°, assez soluble 

d a n s l 'alcool et l 'esprit de bois. On l 'obtient en sa tu ran t de gaz chlor-

h y d r i q u e u n e dissolution d'acide citr ique dans d e l 'esprit de bois, et dis

t i l lant le mélange . Les p remie r s p rodu i t s de la distillation doivent être 

re je tés ; le l iquide qui passe ensuite donne , pa r u n e evaporation lente, 

d u ci trate de méthy lène cristallisé. 

Le ci trate neu t re de méthylène se prépare aussi en faisant dissoudre 

1 par t ie d 'acide ci tr ique ordinaire dans 2 par t ies d 'espri t de bois, et eu 

sa tu ran t la dissolution de gaz ch lorhydr ique . L 'éther cristallise presque 

aussitôt en g r a n d e abondance . Une ou deux cristallisations dans l'eau 

suffisent p o u r le purifier complè tement . ( M . SAINT-EVRK.) 

MUCATE DE MÉTHYLÈNE. (C 2H 30) 2 ,C> 2H 80 1 4 . 

Cet é ther forme des pr ismes à six pans , aplatis, qui s 'al tèrent à 163°, se 

dissolvent dans l 'eau et l ' é ther . 

On le p répa re comme l 'é ther muc ique . ' M . MALAGUTI.) 
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CYANUBATE DE MÉTHYLÈNE. C 1 2 fl 9 0 6 Az 3 = (C 2H 30) 3 ,C 6Az 30 3 . 

L'éther cyanur ique de l 'espri t de bois se forme p a r la distillation du 

cyanurate de potasse avec le sulfométhylate de potasse. 11 est solide, 

incolore ; il se dépose de sa solution alcoolique sous forme de petits 

cristaux pr ismatiques ; il fond à 140°, se volatilise à 295°. Sa densité d e 

vapeur est égale à 5,98. 

CYANATE DE MÉTHYLÈNE. C 4H 30 2Az = C2H30,C2AzO. 

C< 300,00 42,10 
H3 37,50 5,26 
O 2 200,00 28,07 
Az 175,00 24,57 

712,50 100,00 

Cet éther est l i q u i d e , t rès volatil ; il se combine avec l ' ammoniaque 

pour former l'éther cyanique ammoniacal de l'esprit de bois ou urée acé

tique C 4 H 6 Az 2 0 2 . Ce dern ie r corps , par l 'action de l 'eau, dégage de l 'acide 

carbonique et forme la cynméthylane C 6 H 8 A z 2 0 2 . 

L'éther cyanique de l 'esprit de bois se décompose pa r l 'action de la 

potasse et forme d u carbonate de potasse et de la méthyliaque C 2 H 5 Az : 

C2AzO,C2[l30 + 2KO + 2110 = 2(KO,C02) + C2H5Az. 

L'urée acétique et le cyanura te de mé thy lène donnen t aussi de la m é -

thyliaque par l 'action de la potasse . 

On obtient le cyanate de mé thy lène en dist i l lant d u cyanate d e potasse 

avec un sulfométhylate a lca l in . 

ALLOPHANATE DE MÉTHYLÈNE. 

L'éther a l lophanique de l 'esprit de bois p résen te l 'aspect d 'aiguilles 

incolores et br i l lantes , qui sont solubles dans l 'eau, l 'alcool et l ' é ther . 

On obtient cet é ther en faisant passer des vapeu r s d 'acide cyanique 

dans l'esprit de bois . 

SALICYLATE DE MÉTHYLÈNE. 

En examinant u n e hui le essentielle q u e l 'on vend dans le commerce 

sous le nom à'huile de Gaultheria procumbens, M. Cahours a reconnu que 

cette huile a la composit ion de l 'éther salicylique de l 'esprit de bois ; il 

vit alors que cette hui le présente tous les caractères d ' u n éther ; que dans 

sa distillation avec un excès de potasse , elle peut régénérer de l 'esprit 
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126 acooi .s . 

de bois et d o n n e r naissance à d u salicylate alcalin ; il eut enfin l'heu

reuse idée de r ep rodu i r e artificiellement l 'hui le d u Gaultheria procum-

bens en p r é p a r a n t l 'é ther salicylique d u mé thy lène . 

Le sal icylate d e mé thy lène est l iquide, incolore, d ' une odeur agréable ; 

sa densi té pr ise à 10° est égale à 1,10. Il bou t à 222°; la densité de sa 

v a p e u r est égale à 5 , 4 2 . Il est peu soluble dans l 'eau et se dissout en 

toutes propor t ions dans l 'alcool et l 'é ther . 

On doit, en out re , à M. Cahours u n e observat ion t r è s intéressante sur 

les propr ié tés de cer tains é thers composés. Ce chimiste a reconnu que ces 

é thers peuven t se combiner avec les bases et p résen te r les propriétés des 

acides : le salicylate de m é t h y l è n e et l 'é ther salicylique sont dans ce cas. 

Nous donne rons , en t e r m i n a n t l 'histoire d e l 'esprit de bois, les for

m u l e s des composés méthyl iques qui font ressort ir l 'analogie de l'esprit 

d e bois avec l 'alcool. 

Éther méthylique C 2H 30. 
Éther méthylique monochloré C2I12C10. 
Éther méthylique bichloré C2HC120. 
Éther méUiylique trichloré C2C130. 
Bromhydrate de méthylène C2fI3Br. 
Chlorhydrate de méthylène C2H3C1. 
Chlorhydrate de méthylène monochloré. . . C2I12C12. 
Chlorhydrate de méthylène perchloré . . . . C2C\4. 
Cyanhydrate de méthylène C2ll3Cy. 
Fluorhydrate de méthylène C2H3F1. 
lodhydrate de méthylène C2I13I. 
Sélénhydrate de méthylène C2H3Se. 
Sulfhydrate de méthylène C2II3S. 
Sulfhydrate de méthylène perchloré C2Cl3S. 
Mercaptan méthylique C2H3S,HS. 
Bisulfure méthylique C 2H 3S 2. 
Trisulfure méthylique C 2H 3S 3. 
Sulfocyanhydrate de méthylène C2H3CyS2. 
Éther sulfocarbomëthylique C 2H 30,CS 2. 
Sulfocarbonate de sulfure méthylique . . . . C2H3^,CS2. 
l'rotoborate méthylique (C 2H 30) 3 ,B0 3 . 
Borate méthylique C 2I1 30,2B0 3. 
Chloroxycarbonate méthylique C 2H 40,C 20 3Cl. 
Azotite méthylique C 2 H 3 0,Az0 3 . 
Azotate méthylique C JH 30,Az0 5 . 
Sulfate méthylique C 2I1 30,S0 3. 
Acétate méthylique C 2H 30,C*H 30 3. 
Acétate méthylique bichloré C 2HCl 20,C 4ll 30 3. 
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TABLEAU DES Él'HEItS MËTHYUQUES. 127 

Trichloracétate méthylique CWO,C«CW)». 
Trichloracétate méthylique perchloré C2C130,C4CI203. 

ADisate méthylique <?H30,C« W . 
Chloranisate méthylique C2H30,C'4I16C105. 
Bromanisate méthylique C 2II 30,Ct 4Il6BrOS. 
Nitranisate méthylique C2H30,C»H"(Az04)05. 
Benzoate méthylique C 2H 30,C"H50 3. 
Butyrate méthylique C 2 I 1 3 0 , C 8 H ' 0 3 . 
Caproate méthylique C 2H 30,C' 2II"0 3 . 
Caprylate méthylique C 2H 30,C<6H>50\ 
Ciunamate méthylique C 2I1 30,C'«H 70 3. 
Citrate triméthylique ( C W O ^ C ' W O " . 
Cyanate méthylique C2H30,C2AzO. 
Cyanurate méthylique ( C 2 H 3 0 ) 3 , C 6 A z 3 0 3 . 
Élaïdate méthylique CWO.C^l^O 3 . 
Formiate méthylique C 2H 30,C 2H0 3 . 
Formiate méthylique bichloré C2HC120,C2H03. 
Formiate métliylique perchloré C2C130,C2C103. 
Margarate méthylique C 2 H 3 0,C 3 4 H 3 3 0 3 . 
Moringate méthylique C2H30,C3<>H2'03. 
Mucate méthylique (C 2H 30) 2 ,C' 2H 30''. 
Oléate méthylique C 2 H 3 0 , C 3 6 H 3 3 0 3 . 
Oxalate méthylique C 2I1 30,G 20 3. 
Oxalate méthylique bichloré C 2BC1 20,C 20 3. 
Oxalate méthylique perchloré C 2G1 30,C 20 3. 
Phénate méthylique (anisol) C 2 i l 3 0,C 1 2 H s O. 
Phénate méthylique bichloré C 2H 30,C' 2H 3C1 20. 
Phénate méthylique brome C 2tl 30,C 1 2H 4BrO. 
Phénate méthylique bibromé C 2 Il 3 0,G l 2 Il 3 Br 2 0. 
Phénate méthylique nitré C 2H 30,C' 2H 4(Az0 4)0. 
Phénate méthylique binilré C 2H 30,C< 2H 3(Az0 4) 20. 
Phénate méthylique trinitré C 2 H 3 0,C' 2 Il 3 (Az0 4 ) 3 0. 
Salicylate méthylique C 2n 30,C» 4HW. 
Salicylate méthylique monobromé C 2lI 30,C< 4Il 4Br0 5. 
Salicylate méthylique bibromé C 2 H 3 0,C 1 4 Il 3 Br 2 0 5 . 
Salicylate méthylique monochloré C2H30,C"I14C10«. 
Salicylate méthylique bichloré C 2I1 30,C 1 4H 3C1 20 5. 
Salicylate méthylique nitré C 2 l l 3 0,G l 4 Il 4 (Az0 4 )0. 
Salicylate méthylique binitré G 2 l l 3 0,C' 4 i l3(Az0 4 ) 2 05. 
Salicylate méthylique trinitré C 2Il 30,C> 4H 2(Az0 4) 305. 
Subérate méthylique C2H30,C«H«03. 
Mtrotoluate méthylique C 2 H 3 0,Ct6H6(AzO')0 3 . 
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CHLOROFORME. C2HC13. 

C 2 

H 
Cl' 

150,00 

12,50 

1329,60 

10,05 

0,83 

89 ,12 

1492,10 100,00 

Historique. 

Le chloroforme a été découvert p resque en m ê m e t emps par MM. Sou-

be i ran et Liebig. 

Les propriétés et la composition d u chloroforme on t été principalement 

déterminées pa r M. Dumas . 

Le chloroforme est l iquide, incolore , d ' une o d e u r éthérée t rès agréable, 

d ' une saveur sucrée. Sa densité à 18° est égale à 1,48. 11 bou t à 60°,8 ; sa 

densi té de vapeur est 4 ,2 . Il b r û l e avec u n e f lamme ver te . Lorsqu'on 

le fait passer à t ravers u n t ube incandescent , il se décompose en donnant 

d u charbon, d e l 'acide ch lo rhydr ique et u n corps cristallisé en longues 

aiguilles b lanches . Il est insoluble dans l 'eau, t rès soluble au contraire 

dans l 'alcool ; le potassium et l 'acide sulfurique n 'exercent sur lui aucune 

act ion. 

Le chlore le t ransforme, sous l ' influence des r ayons solaires, en chlo

r u r e de carbone . 

L 'hydrogène sulfuré donne avec le chloroforme u n e combinaison cris

tal l ine C 2HC1 3 ,HS ex t rêmement a l t é rab le , et d ' une odeur alliacée fort 

désagréable . 

Les alcalis convertissent facilement le chloroforme en formiates et en 

ch lorures . Cette réaction est caractérist ique. 

Le chloroforme est u n anesthésique puissant ; il r emplace avantageu

sement l 'éther dans les opérat ions chirurgicales. 

Le chloroforme se p rodu i t dans u n g r a n d n o m b r e de circonstances : 

1° dans l 'action d u chlore sur l ' hydrogène protocarboné, ou sur le chlor

h y d r a t e de mé thy lène ; 2° dans la réaction des alcalis hydra tés sur l'acide 

t r ichloracét ique ou les t r ichloracétates C 4 Cl 3 0 3 ,HO = C 2 HC1 3 + 2C0 2 ; 

3° pa r la réaction des alcalis sur le chloral : 

Propriétés. 

Préparation. 
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4° dans l'action des hypochlor i tes su r l ' a l coo l , l 'esprit de b o i s , l ' acé

tone, etc.; 5° pa r l 'action d u chlore su r diverses mat ières o rgan iques . 

Le chloroforme est devenu dans ces de rn ie r s t emps u n p r o d u i t i n d u s 

triel impor tant . Nous reprodu isons ici t ex tue l lement le p rocédé qu i a 

été indiqué pa r MM. Larocque et H u r a u t p o u r p r é p a r e r ce corps avec 

économie. 

On prend 35 à 40 l i tres d 'eau que l 'on p lace dans le ba in -mar i e d ' u n 

alambic. On por te cette eau à la t e m p é r a t u r e de 40° environ, pu is on y 

délaie d 'abord 5 k i logrammes d e c h a u x vive, p réa lab lement déli tée, et 

10 kilogrammes d e ch lo ru re de chaux d u c o m m e r c e ; on y verse ensui te 

1 litre 1/2 d'alcool à 85°. Lorsque le mé lange est fait, on po r t e le p l u s 

promptement possible à l 'ébull i t ion l 'eau d e la cucurb i te . Au b o u t d e 

quelques minutes , le chapi teau s'échauffe, et lorsque la cha leu r a a t te int 

l 'extrémité du col, on ra lent i t le feu ; bientôt la distillation m a r c h e r a p i 

dement et se cont inue d ' e l l e -même ju squ ' à la fin d e l 'opérat ion. On sépare 

alors le chloroforme p a r les moyens ord ina i res ; s e u l e m e n t , c o m m e le 

recommande M. Soubei ran , a u l ieu de rejeter les l iqueurs qui su rnagen t 

le chloroforme, on les conserve p o u r u n e opérat ion subséquen te q u e l 'on 

pratique immédia tement . P o u r cela, on in t rodui t de nouveau dans le 

bain-marie , sans r ien enlever de ce qu i s'y t rouve , 10 litres d 'eau, pu i s 

lorsque la t empéra tu re d u l iquide est r edescendue à 40° env i ron , on y 

ajoute 5 ki logrammes d e chaux et 10 k i logrammes de ch lo ru re de c h a u x . 

Le tout étant mélangé avec soin, on verse la l iqueur don t on a séparé 

le chloroforme, addi t ionnée d 'un l i tre seu lement d'alcool ; on agite 

et l'on te rmine l 'opération de la man iè re ind iquée ci-dessus. Avec u n 

alambic d 'une capacité suffisante, on peu t r ecommence r u n e troisième, 

une quatr ième distillation, en employan t les m ê m e s doses de subs tances 

et en opérant comme il est di t p o u r la deuxième opérat ion. Le c h l o r o 

forme obtenu est purifié p a r des lavages avec de peti tes quant i tés d 'eau ; 

on le distille ensuite, après l 'avoir agité à p lus ieurs reprises différentes 

avec d u ch lo rure de ca lc ium fondu. A la r igueur , on p e u t se dispenser 

de l 'emploi d u ch lo rure d e ca lc ium en dist i l lant au ba in-mar ie le ch loro

forme bien lavé. 

En pra t iquant ainsi q u a t r e opérat ions successives, on obtient g é n é r a 

lement avec 4 litres 1/2 ou 3 k i logrammes 825 g r a m m e s d'alcool à 85° : 

De la 1" distillation 550 grammes de chloroforme. 
2· distillation 640 
3 e distillation 700 
4 e distillation 730 

. 2620 grammes. 
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BBOMOFORME. G2II6R3. 

Ce composé cor respond, pomme on le voit, au chlproforme. Qn l 'ob

t ient : 1° en déconiposanf le b r o m a l p a r les alcalis ; 2" en soumettant 

l ' hydrogène pro tocarboné à l 'act ion d u b r o m e ; 3° en dist i l lant un jné-

Jange d'alcool et d ' oxybromure de calciurn ; 4° en faisant agir ]e brome 

su r les citrates d e potasse et d e soude . 

Le bromoforme est liquide- Sa densi té est égale à 2,10 : il est donc plus 

lourd que l 'acide sulj 'urique. Les alcalis le convert issent pn formiate et 

en b r o m u r e alcalin. 

IODO FORME. C 2 HIA 

L'iodoforme a été obtenu pa r Serul las en faisant agir d u potass ium ou 

de la potasse sur u n e dissolution alcoolique d ' iode. 

L' iodoforme est solide, j a u n e ; insoluble dans l 'eau, soluble dans l 'al

cool ; il se volatilise à 100" et se décompose vers 120°. I l se convertit en 

formiate sous l 'influence d ' u n excès de potasse. Le chlore le convertit 

en chloroforme. 

L' iodoforme, distillé avec d u pe rch lo ru re d e phosphore , donne un 

composé représenté pa r la formule C 2 HIC1 2 (M. Boucha rda t ) . 

Chauffé avec 3 part ies de bisulfure de m e r c u r e , l ' iodoforme donne 

naissance à u n corps qui a p o u r formule C 2 H S 3 (M. Boucha rda t ) . 

Soumis à l 'action d 'un couran t de cyanogène, l ' iodoforme produi t un 

nouveau corps C°HI 3Az 3. 

A L C O O L A M Y L I Q U E . 

On t rouve dans l'cau-de-vie de m a r c , ou dans les rés idus des distilleries 

d ' eau-dc-v ie de fécule, u n l iquide connu sous le n o m d'huile de pomme 

de terre, et qui présente toutes les propriétés chimiques d ' un alcool. La 

véri table n a t u r e de l 'huile de p o m m e de t e r r e a é té constatée par 

M. C a h o u r s , qui a donné à ce composé le n o m d'alcool amylique. 

Dans ces derniers t emps , M. Balard a complé té la série des composés 

amyl iques en découvrant un g rand n o m b r e d 'é thers nouveaux . On peut 

d i re au jourd 'hu i que la série amyl ique est p resque aussi complète que 

celle de l 'alcool ou de l 'esprit de bois . Nous donnons , dans le tableau 

s u i v a n t , les formules DUS p r inc ipaux composés amyl iques qui ont été 

ob tenus à l 'état de pure té ; 
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Après avoir constaté l 'analogie qu i existe en t re les composés a lcool iques 

et amyliques, nous n o u s con ten te rons d 'examiner les pr inc ipa les c o m b i 

naisons amyl iques . 

ALCOOL AMYLIQUE. C<»H1202. 

C'° 750,00 68,18 
H 1 2 150,00 13,63 
fi2 200,00, 18,19 

1100,00 100,00 

Propriétés. 

L'huile essentielle de p o m m e d e t e r r e , ou alcool amylique, est l iquide, 

incolore, t rès fluide ; son o d e u r est nauséabonde et caractér is t ique, sa 

saveur acre. Ce corps est in f lammable et b o u t à 132». Sa densi té est 

égale à 0,812 ; sa densi té d e vapeur est égale à 3 ,117. Sa formule co r 

respond à k vo lumes . 

Volumes de vnpeiir. 

Huile de pomme de terre, alcool amylique. . C'OH^O2. à 

Aldéhyde amylique C">H,0O2. U 
Acide amylique ou valérianique G1 0H9O3,HO. U 
Amylène C'°H><>. 4 
Paramylène C 2°H 2 0. 
Métamylùne C 4 W . û 
Éther amylique C'°H"0- 2 
Chlorhydrate amylique CI0II"C1. U 
Bromhydrate amylique C , 0 H n Br. h 
lodhydrate amylique C^H 1 1!. 4 
Cyanhydrate amylique C , 0 H u Cy. U 
Sulfhydrate amylique C 1 0H"S. 2 
Éther amylacétique Ci°H»iO,C<H303. k 
Éther amyloxalique C">H»0,C203. 2 
Éther amylazotique C'OH'^AzO5. 
Éther amylazoteux C 'OHi'O.AzO 3 . 

(C 1 0H"O,BO 6. 
Éthers amyloboriques ( (C , c l H n O) 3 ,B0 3 . 

Éther amylosilicique (C'°H»0) 3,Si0 3. 
Éther amyloxamique c">H»0,C«OSAzlR 
Éther amylovalérianique C">H"0,C>°I]903. 
Éther benzamyïique C">H»0,C"H s03. 
Mercaptan amylique C I 0 H n S,nS. 
Amyloxanthate de potasse KO,C'°H»0,(CS2)2. 
Oxalamylate de chaux CaO,C'»H'<0,(C203)2. 
Sulfamylate de potasse KO,C>»H»0,(S03)2. 
Élher amylophosphoreux (C'0H'<O)2,PhllO*. 
Acide amylophosphoreux CWO.PhHOSHO. 
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L'alcool a m y l i q u c se solidifie à — 2 0 ° . Il tache le p a p i e r ; il est peu 

soluble d a n s l 'eau, t rès so luble d a n s l 'alcool et l ' é ther . 

Si l 'on appe l le amylène u n h y d r o g è n e ca rboné qu i a p o u r formule C'°H 1 0, 

ou amyle u n radica l r ep résen té p a r C 1 0 ! ! ' 1 , l 'hui le d e p o m m e de terre 

peu t ê t r e cons idérée c o m m e u n b ihyd ra t e d ' amy lène C ' o H 1 0 , H 2 O 2 , ou 

c o m m e u n h y d r a t e d 'oxyde d ' a m y l e C l 0 H n O , H O . 

L'alcool a m y l i q u e dissout le soufre, le p h o s p h o r e et l ' iode. Sous les 

influences o x y d a n t e s , l 'alcool amy l ique se t ransforme en acide valé-

r i an ique : 

C'0|p2o2 + 0« = C10H9O3,HO + 2HO. 

Cette t ransformat ion s 'opère : 1" p a r l 'act ion pro longée de l 'air atmos

p h é r i q u e ; 2° p a r l 'action d e l 'oxygène et d u noir d e p l a t i n e ; 3° sous 

l ' influence des acides azotique et ch lor ique , de l ' hyd ra t e de potasse, etc. 

Le b i r h l o r u r e d 'étain se combine avec l 'alcool amyl ique et forme un 

composé cristal l in qui se dé t ru i t sous l ' influence d e l 'eau. 

Le ch lore agit v ivement s u r l 'alcool amyl ique et d o n n e naissance à un 

corps chloré C 2 0 H , 7 C1 3 0 4 , n o m m é chloramylal (M. Cahours) . 

Le p ro toc l i lo rure de phosphore s'échauffe beaucoup a u contact de 

l 'alcool a m y l i q u e , et p r o d u i t d u phosphi te d ' amylène . 

Le po tass ium réagit su r l 'alcool amy l ique et d o n n e u n composé 

(amylate de potasse , alcool amylique potassé) don t la formule est 

K 0 , C 1 0 H " 0 . 

Préparation. 

On obt ient l 'alcool amy l ique en dist i l lant les eaux-de-v ie de marc ou 

d e fécule. Il passe dans le réc ipient u n e eau opal ine qu i abandonne , par 

le repos , u n e couche hu i leuse d 'alcool amyl ique i m p u r . 

P o u r pur i f ier cet alcool, il faut le soumet t r e à u n e nouvel le distillation, 

m e t t r e à p a r t les p rodu i t s qu i se volatilisent en t r e 128" et 135", et les 

dist i l ler u n e de rn iè re fois en recuei l lant seu lement les par t ies dont le 

po in t d 'ébul l i t ion est à 132°. 

AMYLÈNE. C , 0 H 1 0 . — PARAMYLÈNE. C 2 0 H 2 0 . — MÉTAMYLÈNE. C4 0H". 

Tous les co rps qu i sont avides d 'eau , c o m m e l 'acide sulfur ique, l'acide 

p h o s p h o r i q u e a n h y d r e , le c h l o r u r e d e zinc, peuven t agi r su r l'alcool 

a m y l i q u e , lui en lever 2 équivalents d 'eau et d o n n e r naissance à des car

b u r e s d ' h y d r o g è n e l iquides . De tous ces réactifs, celui qu i produit les 

d é d o u b l e m e n t s les p lu s ne t s est le c h l o r u r e d e zinc. Lorsqu 'on distille 

d e l 'alcool a m y l i q u e s u r d u c h l o r u r e de zinc, on obt ient trois carbures 

d ' h y d r o g è n e q u i sont i somér iques . Ces ca rbu re s p ré sen ten t des points 

d 'ébul l i t ion t r è s différents; il est d o n c facile d ' opé re r l e u r séparation. 
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987 ,50 100 ,00 

L'éther amyl ique est l iquide, son odeur est s u a v e ; il bou t vers 112°. 

On le prépare en in t roduisan t d u ch lo rhydra t e d ' amylène C 1 0 H"C1 et 

une dissolution concentrée de potasse dans u n t ube d e ver re qu 'on expose 

à la t empéra ture de 100° après l 'avoir fermé à la l ampe : il se forme d u 

chlorure de potassium et de l 'é ther amyl ique qui su rnage . ( M. Balard. ) 

Le même éther se p rodu i t aussi lorsqu 'on distille l 'alcool amyl ique 

avec de l 'acide sulfurique. (M. Gault ier de C laubry . ) 

AMTLE. C 1 0 H " . 

C"> 750,00 84,50 

H 1 1 137,50 15,50 

887 ,50 

Ce corps est l iquide , incolore , d ' u n e o d e u r é t h é r é e , d ' une saveur 

astringente. Sa densité est égale à 0 ,770. Il bou t vers 155° ; la densité 

de sa vapeur est égale à 4 ,899 . 

L'amyle est insoluble dans l 'eau ; il se dissout en foute p ropor t ion dans 

l'alcool et l 'é ther . Sa vapeur est combust ib le et b r û l e avec u n e flamme 

fuligineuse. 

On prépare l ' amyle en faisant réagir à 150° du zinc amalgamé sur 

100,00 

Le premier, Vamylène C 1 0 H'° , bou t à 39° ; il est l iquide et incolore. Sa 

densité de vapeur est 2,45 et correspond à 4 vo lumes . 

Le brome a t taque l ' amylène et p rodu i t les composés dont voici les 

formules : 

Bromure d'amylène , . C 1 0 H , 0 B r 2 . 

Amylène brome C 1 0 H 9 Br. 

Bromure d'amylène brome C 1 0 H 9 Br,Br 2 . 

Amylène bibromé C , 0 H«Br 2 . (M. Cahours.) 

Le second, le paramylène G 2 0 H 2 0 , bou t à 160° ; il est hu i leux ; son o d e u r 

rappelle celle de l 'essence d e té rébenth ine . Sa densi té de vapeur est 4 ,9 

et correspond à 4 vo lumes . 

Le troisième, le métamylène C 4 0 H 4 0 , bou t à 300°. Sa densité d e vapeur 

se rapproche d u n o m b r e 9 ,8 . Son o d e u r est a romat ique et agréab le . 

(M. BALARD.) 

ÉTHER AMYLIQUE. C , 0 H " O . 

C1» 750,00 75 ,94 

H 1 1 137,50 13 ,92 

0 100,00 10 ,14 
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ALDÉHYDE AMYLIQUE. — VALÉRAL. — VALÉRONE. C , 0 H 1 0 O 2 . 

C<° 750,00 69 ,76 

I I 1 0 125,00 11 ,62 

O 2 200 ,00 18 ,62 

1075,00 100,00 

Le valéra l a été obtenu pa r M. ChancCl en dist i l lant le valérianate de 

ba ry te . Il est l iquide, inco lore ; il bou t à 100°. Sa densité est égale à 

0 ,820 ; sa densi té d e vapeur est égale à 2,93 et cor respond à 4 volumes. 

Il a u n e saveur b r û l a n t e , son odeur est péné t r an te ; il est insoluble dans 

l 'eau, soluble au cont ra i re en toutes propor t ions dans l 'alcool, l'éther 

et les hui les essentielles; il est combust ible . Les corps oxydants le trans

forment r ap idement en acide valér ianique. Cette oxydation se produit 

également sous l ' influence d e l 'oxygène et de la mousse de platine. 

l ' iodhydra te d ' amylène , ou bien en décomposant par l 'électricité une dis

solut ion d e caproate de potasse. 

( M. FRANKLAND , MM. BRAZIER et GOSSLETH.) 

DÉRIVÉS DE L'AMYLE. 

Le zinc-amyle C , 0 H " Z n p r e n d naissance dans la réact ion d u zinc sur 

l 'é ther iodhydr ique de l 'hui le de p o m m e de t e r r e . 

Le z inc-amyle est u n l iquide inco lo re , fumant à l 'air , qui se trans

forme au contact d e l ' e au , en oxyde de zinc et en hydrure d'amyle 

C I O H I 2 _ C ° H " , H . 

L ' h y d r u r e d ' amyle est l iqu ide , incolore, t r anspa ren t , d ' une odeur 

éthérée agréable . Sa densité, pr ise à 14", est égale à 0 ,638. Il bou t à 30" ; 

la densité de sa vapeur est égale à 2 ,499 . 11 est insoluble dans l'eau, 

t rès soluble dans l 'alcool et l ' é ther . 

La v a p e u r d ' h y d r u r e d ' amyle est combust ib le et b r û l e avec u n e flamme 

t rès éclairante . 

L ' iodhydra te d ' amylène est a t t aqué pa r l ' é ta in ; les p rodui t s de cette 

réaction n 'on t pas été étudiés . ( M M . Cahours et Riche.) 

E n faisant réagir d u m e r c u r e su r l ' iodhydra te d ' amylène , on obtient 

u n e combinaison ana logue à Viodure de mercurméthyle. 

( M . FUANKLAND.) 
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' ACIDE SCLFAMYLIQUÉ. C^H^O'S^HB = B*0Hi'B(SB3J2,HOl. 

C'« 750,00 35,71 
H»' 137,50 6,54 
0 ' 700,00 33 ,33 
S 2 400,00 19,04 
HO 112,50 5,38 

2100,00 100,00 

Cet acide cristallise difficilement. Il se dédouble , sous l ' influence 

prolongée de l 'eau boui l lante , en acide sulfur ique et en alcool amyl ique . 

On prépare l 'acide sulfamylique en mé langean t des poids égaux d'acide 

sulfurique et d'alcool amyl ique ; la l iqueur est sa turée ensuite pa r d u 

carbonate de bary te : on la filtre; il reste en dissolution d u sulfamylate 

de bary te . Ce sel, décomposé pa r l 'acide sulfur ique, d o n n e l 'acide sulf

amylique'. 

Les sulfamylates sont généra lement cristall isables. Ils se dissolvent 

tous dans l 'eau ; la p lupa r t sont solubles dans l 'alcool, et q u e l q u e s - u n s 

dans l 'éther. Us s'effleurissent l égèrement à l 'air, et pe rden t la totali té 

de leur eau de cristallisation q u a n d on les expose dans le vide, ou bien 

lorsqu 'on les chauffe dans u n e étuve à couran t d 'air . 

Certains sulfamylates n e peuven t ê t re soumis à cette dessiccation, sans 

subir un commencement de décomposi t ion. 

On obtient les sulfamylates : 

1° En sa tu ran t d i rec tement l 'acide sulfamylique pa r les oxydes ou les 

carbonates mé ta l l i ques ; 

2° En décomposant le sulfamylate d e chaux p a r u n carbonate ; 

3° E n faisant réagir u n sulfate su r d u sulfamylate de ba ry te . 

Nous donnotis Ici les formules des p r inc ipaux sulfamylates : 

Sulfamylate de potasse KO,C>°H"0,(S03)2,HO. 
Sulfamylate de soude JVaO,C10liHO,(SO3)2,3iIO. 
Sulfamylate d'ammoniaque. . . AzIl 3,HO,C 1 0il uO,(SO 3) 2. 
Sulfamylate de baryte lîa0,C 1«il"O,(S0 3) 2,2HO. 
Sulfamylate de strontiane. . . . Stb,C'0IL»O,(SO3)2,2IIO. 
Sulfamylate de chaux CaO,C">ll110,(S03J2,2IIO. 
SuIMrrlylate de magnésie. . . . MgO,C"'(l"b,(SC(3)2,4NO. 
Sulfamylate de mangaiièsc. . . HLJiO,C l0!i11O,(SO3)2,4[lO. 
Sulfamylate de zinc Zil0,C«»H»0,(S0 3) 2,2H0. 
Sulfamylate de nickel NiO,C , 0li"O,;sO 3) 2,aHO. 
Sulfamylate de plomb PbO,C">ll"O,(S03)2,HO. 
Sulfamylate de cuivre CuO,C»>U"0>(S03}2,4I]0. 
Sulfamjlale de mercure . . . . HgO,C1°U"0,(S03)2,2HO. 
Sulfamylate d'argent Ag0,C">U"O,(SO3)2. 

( J I . CAUOURS.) 
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ACIDE AMÏLOPHOSPHOBECX. t V H ' W l l . H O = C'°H1 10,PhH04,HO. 

C 1 0 750,00 39,21 
H 1 2 150,00 7,84 
O 5 500,00 26,14 
Ph 400,00 20,91 
HO 112,50 5,90 

1912,50 100,00 

Cet acide p r e n d naissance lo r squ 'on fait réagir , en présence d e l 'eau, 

d u p ro toch lo ru re de phosphore sur de l 'alcool amyl ique : 

2(C'°H I 20 2) + PhCP + 2110 = C'°Huo,PhHO<,HO + CI0H»C1 + 2HC1. 

Alcool amylique. Acide amylophosphoreux. Chlorhydrate 
d'amylène. 

E n sa tu ran t pa r u n e dissolution é tendue de ca rbona te d e soude le 

l iqu ide h u i l e u x p rovenan t de cette réact ion, on obtient de l ' amylophos-

ph i t e d e soude . Ce s e l , décomposé pa r l 'acide c h l o r h y d r i q u e , donne 

l 'acide amylophosphoreux . 

L'acide amy lophosphoreux est l iquide, o léagineux, i nodore et soluble 

d a n s l ' eau. 

La dissolution d 'acide amylophosphoreux se décompose spontanément 

en acide phosphoreux et en alcool amyl ique . 

Les amylophosphi tes sont à peine connus . (M. WURTZ.) 

ACIDE BISULFOC ARB AMYLIQUE, ACIDE XANTHAMYLIQUE. 

C»2H»'OS4,HO = C 1 0H 1 ,O,(CS î) 2,HO. 

C 1 2 ; 900,00 43,90 
H" 137,50 6,70 
0 100,00 4,87 
S 4 800,00 39,02 
HO 112,50 5,51 

2050,00 100,00 

Lorsqu 'on fait réagir d u sulfure d e carbone su r d e la potasse dissoute 

d a n s l 'alcool amyl ique , il se p rodu i t d u xan thamyla t e d e potasse qui 

cristallise en lamel les br i l lantes , d ' u n j a u n e pâ le . Ce sel, t ra i té p a r l'acide 

ch lo rhyd r ique , d o n n e l 'acide xan thamyl ique . 

L 'acide xan thamyl ique est l iquide, o léagineux, d e cou leur j aune . Il 

b r û l e avec u n e f lamme lumineuse , et se décompose au contact de l 'eau. 

Le xanthamylate de plomb a p o u r formule : P b O , C 1 0 H n O , ( C S 2 ) 2 . 

( M . DE KÖNINCK.) 
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CHLORHYDRATE D'AMYLÉNE. 137 

ACIDE OXALAMYLIQUE. C u H»0',HO = O^O^O^HO. 

C'4 1050,00 52,50 
H u 137,50 6,87 
O7 700,00 35,00 
HO 112,50 5,63 

2000,00 100,00 

L'acide oxalamylique est l iquide, oléagineux, d ' u n e odeur de puna i se 

caractéristique. I l forme avec les bases des sels t rès peu stables . On 

l'obtient en chauffant de l 'alcool amyl ique avec u n excès d 'acide o x a 

lique cristallisé. Il se p rodu i t u n e l iqueur hu i leuse q u i , sa turée à u n e 

douce chaleur pa r du carbonate de chaux , dépose d e l 'oxalate de c h a u x 

insoluble, et ret ient en dissolution d e l 'oxalamylate de chaux. Ce s e l , 

décomposé par l 'acide sulfur ique, d o n n e l 'acide oxalamylique. 

Les oxalamylates se d é d o u b l e n t , sous l ' influence prolongée de l ' eau 

bouillante, en oxalates et en alcool amyl ique . 

L'oxalamylate d'argent A g O , C 1 0 H " O , ( C 2 0 3 ) 2 p résente l 'aspect de lamelles 

anhydres, d 'un éclat nac ré , qu i sont solubles dans l ' eau. (M. BALARD.) 

ACIDE TARTRAMYLIQUE. C>°H'S01I,HO = C10H"O,C8H'Ol»,HO. 

C 1 8 1350,00 49,09 
H" 187,50 6,81 
O" 1100,00 40,00 
HO 112,59 4,10 

2750,00 100,00 

L'acide t a r t ramyl ique est a m o r p h e , de couleur b lanche , i nodo re , e t 

d'une saveur amère . On l 'obtient en t ra i tant l 'alcool amy l ique p a r l 'acide 

tartrique. 

Le ta r t ramyla te d ' a rgen t a p o u r formule : A g O , C 1 0 H u O , C 8 H 4 O 1 0 . 

( M . BALARD.) 

CHLORHYDRATE D'AMYLÉNE. C10H"C1. 

C 1 0 750,00 56,36 
H" 137,50 10,33 
Cl 443,20 33,31 

1330,70 100,00 

Cet éther est l iquide, incolore : il bou t à 102°. Son o d e u r est a r o m a 

tique. Sa densité de vapeur est égale à 3,71 e t cor respond à 4 vo lumes . 

Soumis à l'influence d u chlore , il d o n n e naissance à u n composé qu i a 

pour formule C 1 0 H 3 C1 9 . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le bisulfure amylique C l 0 H n S 2 s 'obtient par la distillation d u sulfamy-

late de chaux avec le bisulfure d e potassium t rès concentré . Ce corps est 

l iquide, d ' u n e couleur j aune ambrée , d ' u n e odeur alliacée vive et péné

t r an te . Sa densité à 18" est égale à 0 ,918. Trai té p a r l 'acide azotique, il 

donne de l'acide sulfo-amylolique C ' W O ^ O ^ H O . 

Le sulfocyanhydrate d'amylène se p rodu i t q u a n d on distille des volumes 

égaux de sulfamylate de potasse et de sulfocyanure d e potassium. Cet éther 

est l iquide, incolore. Sa densité à 20° est égale à 0 ,905. L'acide azotique 

boui l lan t le t ransforme en acide sulfo-amyloliquè. (M. O. HENRY fils.) 

BROMHYDRATE D'AMYLÈNE. C 1 0 H n Br. 

C"> 750,00 39,73 
H" 137,50 7,28 
Br 1000,00 52,99 

1887,50 100,00 

Le b r o m h y d r a t e d 'amylène est l i qu ide , incolore, volatil , d 'une odeur 

alliacée et p iquan te . Sa vapeur est inflammable et b r û l e avec une flamme 

ver te . Il s 'altère rapidement au contact d ' une dissolution alcoolique de 

potasse. On l 'obtient en faisant réagir de l 'acide b r o m h y d r i q u e sur l'al

cool amyl ique . (M. CAHOURS.) 

IODHYDRATE D'AMYLÈNE. C 1 0 H l l I . 

C 1 0 750,00 30,31 
H" 137,50 5,55 
I . . . . „ 1586,00 64,14 

2473,50 100,00 

Cet éther est l iquide, inco lore , d ' une odeur é thérée , d 'une saveuf 

On obtient le chlorhydra te d ' amylène en disti l lant des parties égales 

d'alcool amyl ique et de perch lorure de phosphore . 

Le ch lorhydra te d 'amylène, chauffé en vase clos avec du monosulfure 

de po tas s ium, donne naissance à dii su l fhydra te d 'amylène C'°H"S. 

Cet é ther est l iquide : il bou t à 216°. Son odeur est t rès désagréable 

et rappel le celle d e l 'oignon. Sa densi té d e vapeur est égale à 6,08 et 

correspond à 2 volumes (M. Balard) . 

Lorsqu 'on m e t en vase clos le ch lo rhydra te d ' amylène en contact avec 

d u sulfhydrate de sulfure de potass ium, on obtient l e mercaptan amylique 

C ' ° H n S , H S qui est incolore, d ' une odeur d 'oignon très pénétrante, et qui 

bou t à 117°. Ce corps réagit sur les oxydes, et principalemenf sur l'oxyde 

de m e r c u r e , à la manière d u mercap tan de l 'alcool (M. Krutzsch). 

( M. CAHOUUS.j 
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AZOTATE D'AMYLÈNE. 1 3 9 

astringente. Sa dens i t é , prise à 1 1 ° , 5 , est égale à 1 , 5 1 1 . Il bou t à 1 4 6 ° ; 

la densité de sa vapeur est égale à 6 , 6 7 5 . 

La vapeur d ' iodhydrate d ' amylène est inf lammable et b r û l e avec u n e 

flamme pourpre. 

Lorsqu'on fait réagir à la tefnpératurè de 180° d u zinc méta l l ique s u r 

l'iodhydrate d 'amylène, il se p rodu i t de l 'âttlyle, de l ' h y d r u r ë d 'a tnyle , 

de l 'amylène, du z inc-amyle et de l ' iodure d e zinc : 

/l(C'°rl»I) - f 5Zn = C'OH11 + C 1 0 H ' 2 + C<°H'» + C 1 0 H»Zn - f 4ZnI. 

Iodhydrate Amyle. Hydrure Amylène. Zinc-amyle. Iodure 
d'amylène. d'amyle. de zinc. 

( M . FRANKLAND. ) 

L'étain a t taque aussi l ' iodhydra te d ' a m y l è n e , mais seu lement à la 

température de 240°. 

L'iodhydrate d 'amylène se forme q u a n d on fait réagir , a u n e douce 

chaleur, 8 parties d' iode et 1 par t ie de phosphore su r 1 5 par t ies d'alcool 

amylique. En distillant ce mélange , l ' iodhydra te d 'amylèl ie passe dans 

le récipient ; on le lave avec de l 'eau, pu is on le rectifie su r d u ch lo ru re 

de calcium fondu. (M. CAHOURS.) 

CYANHYDRATE D'AMYLÈNE. C 1 2 H"Az = C ' W C y . 

C 1 2 900 ,00 74,22 
H 1 1 137 ,50 11 ,34 

Az 175,00 14,44 

1212 ,50 100 ,00 

Cet éther a été ob tenu par M M . F r a n k l a n d et Kolbe en dist i l lant le sulf-

amylate de potasse avec le cyanure de potass ium. Le cyanhydra t e d ' a m y 

lène est une hui le t rès fluide qu i bou t à 1 4 6 ° , dont la densi té est égale à 

0 , 8 0 6 1 à 2 0 ° , et égale à 3 , 3 3 3 à l 'état de vapeu r . 

Par l'action d 'une solution boui l lante de potasse, il d o n n e d u caproa te 

de potasse et de l ' ammoniaque . 

AZOTATE D'AMYLÈNE. C 1 0 H 1 1 O 6 A z = C 1 0 H u O , A z O 5 . 

C 1 0 750 ,00 t . . 4 5 , 1 1 

H " 137,50 8 ,26 

O 6 600 ,00 36 ,09 

Az 175,00 10 ,54 

1062,50 100 ,00 

L'azotate d 'amylène est hu i leux , incolore, d ' u n e odeur désagréable, 

insoluble dans l 'eau , soluble dans l 'alcool et l 'étirer. Sa densité , p r i se 
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ÉTHERS AMYLOBORIQUES ET AMYLOSILICIQUES. 

MM. E b e l m e n et Bouque t on t ob t enu ces é thers en faisant réagir sur 

le c h l o r u r e d e b o r e et le ch lo ru re d e sil icium l 'alcool amy l ique . 

L 'é ther a m y l o b o r i q u e , qu i a p o u r formule C 1 0 H " O , B O 3 , est so l ide; il 

devient m o u à 20", et peu t s 'étirer en longs fils. On l e p rodu i t en faisant 

agir d i rec tement l 'acide bor ique su r l 'alcool amyl ique . 

Le second é ther bo r ique ( C ' ° H u O ) 3 , B 0 3 se p r épa re a u m o y e n d u chlo

r u r e d e bo re . Il est l iquide et hu i l eux ; il b o u t vers 275°. 

L 'é ther amylosil icique se p r épa re tou jours avec le c h l o r u r e de silicium. 

Il est l iquide, incolore ; il b o u t à 322°. 

à 10°, est égale à 0 ,994. 11 bou t à 148° ; sa vapeur dé tone lorsqu 'on la 

chauffe b r u s q u e m e n t . 

Cet é ther se p r épa re en dist i l lant avec soin u n mélange formé de 

30 g r a m m e s d 'acide azotique concen t ré , 10 g r a m m e s d 'ac ide azotique 

ord ina i re , 10 g r a m m e s d'azotate d 'u rée et 40 g r a m m e s d 'hu i le de pomme 

d e t e r r e . Le p rodu i t q u e l 'on t r ouve dans le récipient , à la fin de l 'opé

ra t ion , se compose de deux couches l iquides dis t inctes . On agite ce p ro 

du i t avec de l 'eau ; les deux couches se reforment a u b o u t d ' un certain 

t e m p s . On décante la couche supér ieure et on la soumet à la distillation. 

Les par t ies qu i passent au-dessous de 148° sont mises à pa r t , et rectifiées 

à p lus ieurs repr ises . E n recuei l lant seu lement , dans u n e dernière dis

t i l lation, le p rodu i t boui l lant à 148°, on obt ient l 'azotate d 'amylène pur. 

( M . RIECKHER.) 

AZOTITE D'AMYLENE. C 1 0 H u O < A z = C ' W O . A z O 3 . 

C'« 750,00 5 1 , 2 8 
H " 137 ,50 9,40 

O*. 400,00 27 ,35 

Az 175,00 11 ,97 

1462 ,50 100,00 

Cet é ther est l iquide, d ' un j a u n e p â l e , d ' u n e densi té égale à 0,877-11 

b o u t à 96° ; la densi té de sa v a p e u r est égale à 4 , 0 3 . 

La potasse en fusion le convert i t en valerate de potasse . On l'obtient : 

1° en faisant a r r iver des vapeurs d 'acide azoteux d a n s de l 'alcool amyli

que ; 2° en chauffant de l 'hui le de p o m m e d e t e r r e avec de l 'acide azotique. 

( M . BALARD.) 
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ÉTHER AMYLOCARBONIQUE. C l l H " 0 3 = C 1 0H l lO,CO 2. 

C" 825,00 . 65,34 
II" 137,50 10,89 
O3 300,00 23,77 

1262,50 100,00 

L'éther amylocarbonique est l iqu ide , incolore , d ' u n e o d e u r agréable et 
plus léger que l 'eau. Sa densi té est égale à 0,914. Il b o u t à 125°. On l ' o b 
tient en chauffant l 'éther amyloxal ique avec d u potass ium. 

( M . MELDOCK.) 

ÉTHER AMYLOXALIQUE. C l 2 H u 0 4 = C , 0H"O,C 2O 3. 

C 1 2 900,00 62,60 
H" 137,50 9,56 
O4. 400,00 27,84 

1437,50 100,00 

Cet éther s'obtient en dist i l lant u n mé lange d'alcool amy l ique et d 'acide 
oxalique. Il est l iqu ide ; son o d e u r est désagréable e t r appe l l e celle d e l à 
punaise ; il bout vers 260°. Trai té pa r de l ' a m m o n i a q u e l iquide, il donne 
de l'oxamide. Sous l ' influence d u gaz a m m o n i a c , il p r o d u i t de l 'éther 
amyloxamique. 

ÉTHER AMYLACÉTIQUE. C , 4 H 1 4 0 4 = C l°H»'0,C 4H 30 3. 

C'4 1050,00 64,61 
H M 175,00 10,76 
O4 400,00 24,63 

1625,00 100,00 

L'éther amylacétique est l iquide, incolore , d ' u n e o d e u r a romat ique , 
insoluble dans l 'eau et soluble dans l 'alcool. Il bou t à 125" ; la densité 
de sa vapeur est égale à 4 ,458 . Le ch lore l ' a t taque facilement et donne 
un produit l iquide , incolore , d ' une o d e u r agréable , qu i a r eçu le n o m 
d'eVAw amylacétique bichloré : on représen te ce composé p a r la formule 
suivante : C">H 90,C 4-H 3O 3,Cl a. 

Pour obtenir l 'é ther amylacét ique , on distille u n mé lange formé d e 
1 partie d'huile de p o m m e d e t e r r e , 2 par t ies d 'acétate d e potasse et 
1 partie d'acide sulfurique concen t ré . Le p rodu i t distillé est lavé avec 
une eau alcaline, desséché sur d u ch lo ru re d e ca lc ium, et rectifié sur d u 
protoxyde de p lomb . ( M . CAHOUBS.) 
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ALI.OPHANATE D'AMYLÈNE. 

Cet é ther se forme q u a n d on fait passer des vapeurs cyaniques dans 

l 'hui le de p o m m e d e t e r r e . I l est b lanc , cristall isable, gras a u toucher, 

sans odeur ni saveur ; il est soluble dans l 'alcool, dans l 'é ther , dans l'eau 

boui l lante , insoluble dans l 'eau froide ( M . Schl ieper) . 

L 'a l lophanate d ' amylène se sub l ime à 100° ; à u n e t empéra tu re plus 

é l evée , il se décompose. La potasse le t ransforme en al lophanate de 

potasse et en alcool amyl ique . 

COMBINAISONS DE X ' É T H E R A H T I I Q U E AVEC L ' É T H E R VINIQÜE 
E T l ' É T H E B M Ï T H T I I Q U E , 

Lorsqu 'on fait réagir l ' é ther i odhydr ique su r | e composé KO,C'°H"0, 

il se forme u n e combinaison d 'é ther amyl ique et d 'é ther vinique qui a 

p o u r formule : 
C l 0 H l < O,c<I]5o. 

L'éther amyl ique p r o d u i t avec l 'é ther mé thy l ique u n composé liquide 

dont voici la formule : 
C">H l l O,C 2 [] 3 0. 

Ce corps bo u t à 92°. La densi té d e sa vapeur est égale à 3,75° 

( M . W i L L I A M S O N . ) 

ACIDE VALÉRIANIQUE ANHYDRE. C 1 0 H 9 O 3 . 

C 1 0 750 ,00 0 4 , 5 1 

H9 112,50 . . . . . . . . 9 ,67 

O 3 300,00 25 ,82 

1162,50 100,00 

Cet acide est l iquide , incolore, t rès m o b i l e ; il possède u n e odeur de 

p o m m e très agréable . Sa densité , pr ise à 15°, est ('gale à 0,934. Il bout à 

215°; la densi té d e sa vapeur est égale à 6 ,23 .11 se converti t lentement 

au contact de l 'air en acide valér ianique h y d r a t é . L ' e a u , et surtout les 

alcalis, accélèrent cette t ransformat ion. 

On obt ient l 'acide valér ianique a n h y d r e en faisant arr iver goutte à 

gout te 1 pa r t i e d 'oxych lo ru re de phosphore dans u n bal lon qui contient 

6 par t ies de valéra te de potasse bien sec et pulvér isé . Le mélange se 

t ransforme rap idemen t en u n e masse saline, imprégnée d 'une substance 

hui leuse , qu i est l ' ac ide va lér ian ique a n h y d r e . On t ra i te cet acide par une 

dissolution é t e n d u e de carbonate de soude, pu is on le dissout dans 

l 'é ther . La dissolution é thérée est agitée avec d u ch lo ru re de calcium 

fondu, et soumise ensuite à l 'évaporation ; elle a b a n d o n n e pour résidu 

de l 'acide valér ianique a n h y d r e p u r . (51. CHIOZZA.) 
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ACIDE VALÉRIAIVIQIE HYDRATÉ. C<0H9O 3 ,HO. 

Ci» . 
H". . 
O3. . 
(HO), 

750 ,00 

112,50 

300,00 

112,50 

58 ,82 

8 ,83 

23 ,52 

8 ,83 

1275,00 100,00 

Cet acide est ident ique avec l 'acide pl iocénique q u e M. Chevreul a 

découvert parmi les p rodu i t s de la saponification des hui les de baleine 

et de marsouin. Il existe tou t formé dans p lus ieurs p lantes , et p a r t i c u 

lièrement dans la valériane et dans les baies d u Viburnum opulus. 

L'acide valérianique est l iquide, t rès fluide, incolore ; son o d e u r est 

forte et rappelle celle de la va lé r iane ; sa saveur est acre , p iquan te : il 

produit sur la langue u n e t ache b l anche . À 16°, sa densité est égale à 

0,937. 11 bout à 175°; il ne se solidifie pas à — 15°. Il est combust ib le 

et brûle avec une flamme b lanche et fuligineuse. Sa densi té de vapeur est 

égale à 3,55; elle cor respond à h volumes. L'acide valér ianique est 

peu soluble dans l 'eau avec laquel le il p rodu i t u n h y d r a t e qu i a p o u r 

formule : C 1 0 H 9 O 3 ,3HO. 11 se dissout en toutes propor t ions d a n s l 'alcool 

et l'éther. 

Soumis à l 'influence d u chlore , l 'acide valér ianique d o n n e naissance 

à deux acides chlorés. (MM. Dumas e tStas . ) 

Le premier, qui se p rodu i t à la l umiè re diffuse, a été n o m m é acide 

chlorovalérisique. Il a p o u r formule C , 0 H 6 C1 3 0 3 ,HO ; il est demi-fluide et 

transparent. Il se décompose vers 130° ; il forme u n h y d r a t e qu i a p o u r 

formule : C '°H 6 C1 3 0 3 ,3H0. 

Le second acide chloré , qui a été n o m m é acide chlorovalerosique, a p o u r 

formule : C 1 0 H r 'Cl 4 O 3 ,HO. Il se p rodu i t q u a n d on fait in te rveni r l 'action 

directe du soleil; il p résente u n e g r a n d e analogie avec le précédent , mais 

résiste cependant à la t e m p é r a t u r e de 150° sans se décomposer . 

L'acide azotique fumant convert i t l 'acide valér ianique en u n acide n o u 

veau, l'acide nitrovalérianique, q u i a la formule su ivan te : C ' °H 9 (Àz0 4 )0 ' i . 

(M. Dessaignes.) 

L'acide valérianique peu t se combine r avec l 'alcool amyl ique et former 

un composé qui a p o u r formule : C ' ° H u O , C 1 0 H 9 O 3 . Ce corps , que l 'on 

peut considérer comme d u valërianate d'amyVene, s 'obtient en versant de 

l'alcool amylique dans u n mélange d'acide sulfurique et d e b ichromate 

de potasse. 

L'alcool et l 'esprit d e bois, distillés en présence d ' u n mélange d'acide 

Propriétés. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sul fur ique et de valér ianatc d e p o t a s s e , fournissent les deux éthers 

suivants : 

L'action de l ' ammoniaque su r I 'éther valér ique d o n n e la valéramide, 

qui , t ra i tée pa r l 'acide phosphor ique a n h y d r e , p rodu i t le valéronitrik. 

Le valéroni t r i le est u n e hui le volati le, incolore, t r anspa ren te , très fluide, 

t rès mobi le , t rès réfr ingente, d ' u n e saveur b r û l a n t e et aromatique. Son 

poin t d 'ébull i t ion est à 125°. Il est inf lammable et t rès soluble dans l'eau. 

La formation de l 'acide valér ianique a été constatée p a r divers chimistes 

dans la décomposition spontanée d ' un assez g rand n o m b r e de substances 

animales ou végétales. Certains fromages, d 'après M. Balard, les farines 

avariées, d 'après le pr ince Lucien B o n a p a r t e , cont iennent de l'acide 

valér ianique mê lé d 'acide bu ty r ique . Les substances proté iques , l'indigo, 

l 'acide p imél ique , l 'hui le d e camomil le romaine , le lycopode, mais sur

tou t l 'hui le de p o m m e de te r re , d o n n e n t naissance à de l 'acide valéria

n ique , sous l ' influence des alcalis h y d r a t é s . On re t rouve encore cet acide 

p a r m i les p rodu i t s de l 'oxydat ion des corps gras p a r l 'acide azotique. 

P o u r p r é p a r e r l 'acide va l é r i an ique , on peu t chauffer dans un ballon 

p e n d a n t p lus ieurs h e u r e s , à u n e t e m p é r a t u r e de 200° envi ron , un 

mélange formé de 1 par t ie d'alcool amyl ique et de 10 par t ies de chaux 

potassée. 11 se dégage de l 'hydrogène mêlé d 'hydrogène ca rboné . Lorsque 

la réaction est t e r m i n é e , on bouche le flacon , on laisse refroidir, 

et l 'on ouvre le ba l lon sous l 'eau p o u r éviter l ' inflammation de la sub

s tance qu ' i l contient ; la masse est délayée dans l 'eau, saturée par un 

excès d 'acide sulfurique et soumise à la distillation. On obtient de l'acide 

va lér ian ique q u e l 'on sa ture p a r le ca rbona te de soude . On évapore la 

l iqueur à sec et l 'on distille le rés idu avec u n excès d'acide phosphorique : 

on obt ient ainsi l 'acide valér ianique p u r . (MM. Dumas et Stas.) 

P o u r ex t ra i re l 'acide valér ianique de la rac ine d e valér iane, il suffit de 

disti l ler cet te subs tance avec d e l 'eau aiguisée d 'acide sulfurique. Mais 

c o m m e la racine de valér iane contient , o u t r e l 'acide valérianique et les 

valér ianates , u n e certaine quant i té d ' une substance qui peut donner de 

l 'acide valér ianique p a r l 'oxydation , on d o i t , avan t de distiller cette 

rac ine , la faire macére r p e n d a n t v ing t -qua t r e h e u r e s dans de l'eau qui 

cont ient de l 'acide sulfurique et d u b ich romate de potasse. 

C < r ] 5 0 , C « > H 9 0 3 

C 2 I 1 3 0 , C " > H 9 0 3 

Élher valérianique. 
Valerianate de méthylène. 

Mode de production. 

( M . LEFORT.) 

VALERIANATES. 

L'acide valér ianique est monobas ique ; les valér ianates ont pour for-
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ALCOOL PROPYLIQUE. C 6 H 8 0 2 . 

C8 A50,00 . .' 60,00 
H« 100,00 13,33 
O 2 200,00 26,67 

750,00 100,00 

Les eaux-de-vie de m a r c , soumises à la rectification, laissent p o u r 

résidu un mélange complexe d e mat ières volatiles, p a r m i lesquelles se 

trouve un alcool part icul ier , Y alcool propylique. 

En distillant ce mélange , l 'alcool p ropyl ique , qu i b o u t à 96°, passe en 

premier dans le récipient et se t rouve séparé des au t re s substances , don t 

le point d'ébullit ion est beaucoup p lu s élevé. 

On purifie cet alcool en le faisant digérer p e n d a n t v i n g t - q u a t r e heures 

avec du carbonate de potasse, et en le rectifiant ensui te s u r de la potasse 

caustique. 

L'alcool propyl ique est l iquide, incolore, d ' u n e odeur agréable et p lus 

léger que l 'eau, qui le dissout en quant i té considérable . Tl se combine 

v. 1» 

mule générale MO,C l °H 9 0 3 . I ls n ' on t pas la m o i n d r e o d e u r q u a n d ils sont 

secs ; leur saveur est suc rée ; ils tourno ien t r ap idemen t su r l 'eau. 

Les valerianates sont p re sque tous solubles dans l 'eau, à l 'exception 

toutefois des valerianates d ' a rgen t et de p ro toxyde de m e r c u r e . Les sels 

à base d'alcalis ou d 'oxydes a l ca l ino- t e r reux fournissent d e l ' a ldéhyde 

amylique lorsqu'on les soumet à la disti l lation. (M. Chancel . ) 

La distillation d u valer ianate de chaux d o n n e la valérone (Lœwig). 

La distillation d u valerianate de ba ry t e d o n n e le volerai, aldéhyde valé-

rique. (M. Chancel.) 

Le valerianate de potasse s 'al tère r ap idemen t sous l ' influence d ' u n 

courant galvanique : le butylène et le butyle sont des produi t s de la 

décomposition. (M. Kolbe.) 

Quelques valerianates, et p r inc ipa lement les valer ianates de zinc et d e 

quinine sont employés en médecine . 

Nous avons réun i dans le tab leau suivant la formule des p r inc ipaux 

valerianates : 

Valerianate de potasse . . . . KO,C">H903 (desséché). 
Valerianate de soude NaO,C'°H903. 
Valerianate de baryte BaO,C10H9O3,2HO. 
Valerianate de strontiane. . . StO,C'«Hs03. 
Valerianate de chaux CaO,C'°H903 (à 130°). 

, , . , , , (PbO,C , 0H 9O 3 (cristallisé). 
Valénanates de plomb }3(PbO),C«>H903 (desséché). 

Valerianate d'argent AgO,C 1 ( ,H 90 3. 
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Densité. Point d'ébullilion. 

C6H6,C1». 1,151 104". 
C6H5C1. » » 

, C6HSCI,C12. 1,347 170°. 
, C^H'Cl2. » » 

Chlorure de propylène bichloré , . , , . C6(HC12,C12. 1,548 195° à 200°. 
C6ll3Cl3. » » 

Chlorure de propylène trichloré . . . . C6H3Cl3,Cl2. » 220° à 225°. 
C6H2C1<. » » 

Chlorure de propylène quadrichloré . , , C6H2C1*,C1*. 1,731 240° à 245°, 
C6HC1S. » » 

Chlorure de propylène quinUchloré . . C6HCIS,C12 1,731 260°. 
. CSC16. » » 

Chlorure de propylène sexchloré. . . . C6C16,C12. 1,860 280°. 

, C6H6,Br2. 1,974 145°. 
C6H5,Br. 1,472 62°. 
C6H5Br,Br2. 2,336 192°. 
C6R*Br2. 1,950 120', 

Bromure de propylene bibromé . . . . C6H4Br,Br2. 2,469 226°. 
C6H3Br3. » » 

Bromure de propylène Iribromé . . . . C«H3Br3,Br2. 2,601 255°. 

(M. CAHOURS, M. UKINOLDS.) 

Quand on fait passer du propylène dans un tube de Liebig qui contient 

de l'acide sulfurique pur, ce gaz est absorbé rapidement et avec dégage

ment de chaleur. Si l'on distille ensuite l'acide sulfurique après l'avoir 

étendu d'eau et filtré, on obtient de l'alcool propylique. (M. Rerthelot.) 

avec l'acide sulfurique et donne, un acide sulfapropylique G'H'Q^SQ'f.HO, 

correspondant par sa composition à l'acide sulfovinique. 

Les sulfopropylates ont pour formule générale : M O , C 6 R 7 Q , ( S 0 3 ) 2 . 

(M. CHANCSL.) 

PBOPYLÈIMB. C6I1S. 

C« 450,00 85,71 
H6 75,00 14,29 

525,00 100,00 

Cet hydrogène carboné, qui paraît être à l'alcool propylique ce qu'est 

l'amylène à Paleool amylique, s'obtient en faisant passer des vapeurs 

d'huile de pomme de terre dans un tube de porcelaine chauffé au rouge. On 

le produit encore en décomposant l'acide valérique par la chaux potassée. 

Le chlore et le brome agissent sur le propylène comme sur le gaz 

oléiiant : il se forme des chlorures et des bromures de propylène qui se 

dédoublent, sous l'influence d'une dissolution alcoolique de potasse 

caustique, en propylènes chlorés ou bromes. 

Nous donnons ici la liste des dérivés chlorés et bromes du propylène. 
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BUTYLÈNE. 1 4 7 

ALCOOL BUTYLIQUE. C 8 H ' 0 0 2 . 

G8 . . , 600,00 6/1,86 
H 1 0 125,00 13,51 
O2. 200,00 21,63 

925,00 100,00 

M. Wùr tz a découvert de rn iè rement , d a n s les part ies de l 'hui le b r u t e 

de pomme de te r re qui en t r en t en ébull i t ion au-dessous de 130" , u n 

alcool nouveau, auquel il a donné le n o m d'alcool butylique. 

L'alcool butyl ique est l iquide et incolore . Son odeur rappel le celle de 

l'huile de pomme de t e r re . Sa densité, p r i se à 1 8 ° , 5 , est égale à 0 , 8 0 3 . 1 1 

bout à 112° ; la densité de sa vapeur est 2 , 5 8 9 . Il b r û l e avec u n e f lamme 

éclairante,, et n 'exerce a u c u n e action s u r la lumière polarisée. 

L'acide sulfurique forme avec l 'alcool bu ty l ique un composé C 8 H 9 0 , 

(S0 3 ) 2 ,HO, analogue par sa consti tut ion à l 'acide su l famyl ique , et qui a 

reçu le nom d'acide sulfobutylique. Le sulfobutylate de potasse, distillé 

avec du cyanate de potasse, d o n n e u n mélange de cyanate et de cyanurate 

de butylène. Ces deux éthers , traités pa r la potasse caust ique, fournissent 

de la butyliaque C 8 H"Az. 

La chaux sodée convert i t l 'alcool bu ty l ique en acide b u t y r i q u e : c 'est 

à cette transformation q u e cet alcool doit son n o m . 

Pour obtenir l'alcool bu ty l ique , on échauffe l en temen t j u squ ' à 1 3 0 ° , 

dans un appareil dis t i l la toire , l 'huile b r u t e de p o m m e de t e r re . 11 passe 

dans le récipient de l 'eau et u n liquidée t rès léger qu i vient nager à la su r 

face. Ce liquide renferme d e l 'alcool vïnique de l 'hui le de p o m m e d e 

terre et de l'alcool bu ty l ique . Ces trois alcools ayan t des points d ' ébu l -

lition différents, peuven t ê t re séparés pa r des dist i l lat ions fract ionnées. 

Le produit que l 'on recuei l le en t re 1 0 8 " et 118° , se compose p resque 

entièrement d'alcool bu ty l ique . On purifie ce corps en le rectifiant sur de 

la potasse caust ique ; la por t ion qui d i s t i l l ée 112° est de l 'alcool b u t y 

lique pu r . (M. WURTZ.) 

BUTYLÈNE. C8H8. 

C 8 600,00 . . . . . . . . 85,71 
H 8 . . 100,00 14,29 

700,00 100,00 

Ce corps peut ê t re considéré c o m m e de l 'alcool bu ty l ique deshydra té . 

On a en effet : 

C°H">02 — 2HO = C8H8. 

Alcool butylique. Buljlène. 
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712,50 100,00 

Le valérate de potasse, décomposé par l 'électrici té, donne , outre le 

bu ty lène , u n e substance huileuse qui a été n o m m é e butyle. 

Le bu ty l e , qui correspond à l 'amyle pa r sa composit ion, est oléagineux, 

d ' une odeur éthérée agréable, insoluble d a n s l 'eau, t rès soluble dans 

l 'alcool et l ' é ther . Sa densité est égale à 0 ,694. I l b o u t à 108° ; la densité 

de sa v a p e u r est égale à 4 ,053 . 11 s 'enflamme au contact des corps en 

ignition, et b r û l e en r é p a n d a n t u n e vive l u m i è r e . 

Le chlore forme, avec le bu ty le , u n e série d e composés chlorés. 

L e bu ty le se p rodu i t encore lorsqu 'on t ra i t e l ' i odhydra te de butylène 

p a r le potass ium. ( M . Wûr tz . ) ( M . KOLBE.) 

Dans tin travail récent , M. W u r t z a complété l 'histoire de l'alcool 

11 existe donc en t re le bu ty l ène et l 'alcool bu ty l ique le m ê m e rapport 

q u ' e n t r e l ' amylène et l 'alcool amyl ique . 

Le bu ty l ène est gazeux à la t e m p é r a t u r e ord ina i re , peu soluble dans 

l 'eau, assez soluble dans l 'alcool, et d ' une densité égale à 1,926. L'acide 

sulfurique l ' absorbe en s'échauffant b e a u c o u p , et p r o d u i t u n composé 

dont la na tu re est peu connue . 

On obt ient le bu ty l ène : 

1" E n disti l lant l'alcool bu ty l ique su r d u ch lo ru re d e zinc fondu. 

( M . W u r t z . ) 

2° E n décomposant le valér ianate d e potasse p a r l'électricité. 

( M . Kolbe.) 

3 · E n faisant passer des vapeurs de corps g ras d a n s u n t ube de porce

la ine por té au rouge . ( M . Faraday . ) 

4 ' E n chauffant d e l 'acide capryl ique, d e l 'acide palmi t ique ou de 

l 'acide pélargonique avec u n excès de c h a u x potassée. (M. Cahours.) 

Le chlore et le b r o m e donnen t , avec le bu ty lène , u n e série de com

posés chlorés et b romes dont voici les formules : 

Chlorure de butylène C8H8C12. 
Butylène chloré" C8H'C1. 
Chlorure de butylène chloré C8H7C1,C12. 
Bromure de butylène C8H8Br2. 
Butylène brome C8H7Br. 

(M. FARADAY.) 

BUTYLE. C8H9. 

C.9 600,00 84,21 
H» 112,50 15,79 
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Alcool butylique 

Butylène 

Butyle 

Éther butylique 

Chlorhydrate de butylène. 

Bromhydrate de butylène . 

lodhydrate de butylène . . 

Acide sulfobulylique. . . . 

Azotate de butylène. . . . 

Carbonate de butylène. . . 

Acétate de butylène. . . . 

C 8 H»°0«. 

C«H 8 . 

C 8 H 9 . 

C 8 H 9 0 . 

C 8 H 9 C1. 

C°H°Br. 

C 8H»I. 

C 8 H 9 0 , ( S 0 3 ) ' , H O . 

C°H°0,AzO s . 

C 8 H 9 0,CO*. 

C 8 H 9 0 , C W O a . 

Alcool amylique C 1 0 H 1 4 0 ' J . 

Amylène C l 0 H ' " . 

Amyle C">H". 

Éther amylique C 1 0 H " 0 . 

Chlorhydrate d'amylène . . C W C I . 

Bromhydrato d'amylène . . C ' W B r . 

lodhydrate d'amylène. . . C 1 0 H " [ . 

Acide sulfamylique . . . . C , , H l l O , ( S O , ) " , H ( l . 

Azotate d'amylène C ° H l ' O . A z O 6 . 

Carbonate d'amylène. . . . C ' °H"0 ,CO*. 

Acétate d'amylène C 1 0 H ' l O , C l H 3 0 J . 

ALCOOL CAPROÏQUE. C'»H 1 4 0- . 

C 1 2 900,00 70,58 
H" 175,00 13,72 
O 2 200,00 15,70 

1275,00 100,00 

Cet alcool se rencont re dans les hui les de m a r c de raisin. 

Il est l iquide , t rès réfr ingent et insoluble d a n s l 'eau. Son odeur est 

aromatique, agréable ; sa densité , pr ise à 0", est égale à 0 ,833. Il bout 

entre 148° et 154°; la densité de sa vapeur est égale à 3 , 53 . 11 d o n n e , 

avec l'acide sulfurique , u n acide sulfocapvoïque dont le sel de potasse 

est cristallin. 

La potasse caust ique le t ransforme à u n e t e m p é r a t u r e élevée en caproate 

dépotasse. ( M . FAGET.) 

(AI'ROÏLE. CI2L113. 

O 1 2 900,00 84,70 
H' 3 162,50 15.30 

1062,50 100,00 

On obtient le caproïle en décomposant l 'œnanthyla tc de potasse par 

l'électricité. 

butylique et a fait c o n n a î t r e , en o u t r e , la composit ion et les proprié tés 

de plusieurs dérivés de cet alcool. 

Le tableau suivant, où les n o m s et les formules des corps pr inc ipaux 

obtenus par M. W ù r t z se t r ouven t placés en r ega rd des dérivés cor res

pondants de l 'alcool a m y l i q u e , n o u s m o n t r e c la i rement l 'analogie qui 

existe entre les composés bu ty l iques et amyl iques : 
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150 ALCOOLS. 

Le caproïle est l iquide, oléagineux, d ' u n e o d e u r a romat ique , insoluble 

dans l 'eau, soluble dans l'alcool et l ' é ther . Il bou t à 202°. 

Le chlore a t t aque le caproïle et donne u n e mat iè re visqueuse qui 

dégage de l 'acide ch lo rhydr ique lo rsqu 'on la chauffe. 

(MM. BKAZIER e t GOSSLETB.) 

ALCOOL CAPRYL1QUE. C< 6 H 1 8 0 2 . 

C 1 6 1200,00 73,84 

H' 8 225,00 13 ,84 

O 2 200,00 12,32 

1625,00 100,00 

Ce corps a été découvert par M. J. Bouis. 

Propriétés. 

L'alcool capryl ique est l iquide, oléagineux, insoluble d a n s l 'eau, soluble 

dans l 'alcool, l 'é ther et l 'acide acétique. Son o d e u r est aromatique et 

agréable . Sa dens i t é , prise à 19°, est égale à 0 ,823 . Il bou t à 180«; la 

densi té de sa vapeur est égale à 4 , 5 0 . 1 1 b r û l e avec u n e t rès belle flamme 

b lanche . 

Cet alcool s 'altère lentement à l 'air . Il se dissout à froid dans l'acide 

sulfurique et donne de Yacide sulfocaprylique C 1 6 H 1 7 0 , ( S 0 3 ) 2 , H 0 . 

L'acide azotique étendu t ransforme l'alcool capryl ique en un acide liquide 

et volatil . En prolongeant l 'action do l 'acide azotique, on obtient de l'acide 

lipique, de l 'acide pimélique, de l 'acide succiuique et de l 'acide butyrique. 

' Si l 'on fait réagir l 'acide ch lo rhydr ique ou l 'acide acétique sur de 

l 'alcool capryl ique, on obtient des é thers par t icul iers . 

La chaux vive a t taque l'alcool capryl ique à u n e t empéra tu re élevée, et 

le convert i t en un mélange d 'hydrogène et d e carbures d'hydrogène 

gazeux. 

Le ch lo ru re de calcium forme, avec l 'alcool capryl ique, une combi

naison cristalline qu i se détrui t au contact de l ' eau. 

E n réagissant sur un mélange d 'é ther i odhydr ique et de sodium, l'al

cool capryl ique donne l 'éther caprylvinique C , o H 1 7 0 , C 4 H a 0 . 

L 'é ther caprylméthyl ique C , 6 H 1 7 0 , C 2 H 3 0 , et l 'é ther caprylamylique 

C 1 8 H , 7 0 , C l 0 H " 0 , se produisent dans les mêmes condit ions. 

(M. W l L L S . ) 

Préparation. 

Pour obtenir l 'alcool capryl ique, on distille de l 'hui le de ricin sur de 

la potasse caust ique. L'huile de ricin est presque exclusivement formée 
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ACIDE SULFOCAPRYLIQUE. 151 

de ricinoléate de glycér ine. Sous l ' influence d 'un excès d'alcali , l 'acide 

ricinoléique dégage de l ' hydrogène , de l 'alcool capry l ique , et se t r a n s 

forme en sébacate de potasse : 

C 3 6 H 3 « o « - f 2 ( K O , H O ) = s 2 H - f C ' « H , 8 0 2 - f - 2 ( K O , C ' ° H 8 0 ' ) . 

Acide ricinoléique. Alcool caprylique. Sébacate de potasse. 

CAPRYLÈNE. C 1 6 H 1 6 . 

C 1 6 . 1 2 0 0 , 0 0 8 5 , 7 1 

H " 2 0 0 , 0 0 . . . . . . . . 1 4 , 2 9 

1400,00 1 0 0 , 0 0 

Ce carbure d 'hydrogène se p rodu i t q u a n d on chauffe l 'alcool c a p r y 

lique avec des corps avides d ' e a u , tels q u e l 'acide sulfurique ou le 

chlorure de zinc fondu. On l 'obtient encore en chauffant l 'acide c a p r y 

lique, l'acide pélargonique, l 'acide œnan thy l ique , l 'acide pa lmi t ique ou 

l'acide margar ique avec un excès de chaux potassée. 

Le caprylène est l iquide, oléagineux, t rès fluide, inf lammable. I l b o u t 

à 125°; la densité de sa vapeur est égale à 3,90. 

Le brome le converti t en b r o m u r e de capry lène C , 6 H 1 6 B r 2 . (M. Cahours . ) 

(M. Bouis.) 

CAPRYLE. C 1 6 H 1 7 . 

C ' 6 1 2 0 0 , 0 0 8 4 , 9 5 

H 1 7 2 1 2 , 5 0 1 5 , 0 5 

1 4 1 2 , 5 0 1 0 0 , 0 0 

On obtient le capryle en faisant réagir à froid d u sodium sur d u 

chlorhydrate de capry lène . (M. Bouis . ) 

ACIDE SULFOCAPRYLIQUE. C l 6 H , 7 0 , ( S 0 3 ) 2 , H O . 

C 1 6 1 2 0 0 , 0 0 4 5 , 7 1 

H " 2 1 2 , 5 0 8 ,09 

O 7 7 0 0 , 0 0 2 6 , 6 6 

S 2 4 0 0 , 0 0 1 5 , 2 3 

H O 1 1 2 , 5 0 4 , 3 1 

2 6 2 5 , 0 0 1 0 0 , 0 0 

Cet acide s'obtient en mélangean t 1 par t ie d 'acide sulfurique avec 

2 parties d'alcool capryl ique . La l iqueur est sa turée pa r d u carbonate 

de plomb. On filtre p o u r séparer le sulfocaprylate de p l o m b qui est resté 

en dissolution, puis on décompose ce sel par l ' hydrogène sulfuré. 

L'acide sulfocaprylique d o n n e , avec la potasse, la bary te , la chaux et 

l'oxyde de p lomb, des sels solubles et cristallisables. ( M. Bouis.) 
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CHLORHYDRATE DE CAPRYLÈNE. 

C e t é t h e r e s t l i q u i d e , d ' u n e o d e u r a r o m a t i q u a O n l ' o b t i e n t e n t r a i t a n t 

l ' a l c o o l c a p r y l i q u e p a r l ' a c i d e c h l o r h y d r i q u e . 

L o r s q u ' o n f a i t r é a g i r à f r o i d d u s o d i u m s u r d u c h l o r h y d r a t e d e e a p r y -

l è n e , i l s e p r o d u i t u n e c e r t a i n e q u a n t i t é d e c a p r y l e . (M. B o u i s . ) 

BROMHYDRATE DE CAPRYLÈNE. 

P o u r o b t e n i r c e t é t h e r , o n d i s s o u t 5 p a r t i e s d e b r o m e d a n s 8 p a r t i e s 

d ' a l c o o l c a p r y l i q u e . L e p r o d u i t e s t t r a i t é p a r l e p h o s p h o r e j u s q u ' à c e 

q u ' i l s o i t c o m p l è t e m e n t d é c o l o r é . O n l e s o u m e t e n s u i t e à l a d i s t i l l a t i o n . 

L e b r o m h y d r a t e d e c a p r y l è n e a i n s i p r é p a r é s e p r é s e n t e s o u s l ' a s p e c t 

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

q u e l ' e a u . L o r s q u ' o n l e t r a i t e p a r l a p o t a s s e , i l s e d é c o m p o s e e n a l c o o l 

c a p r y l i q u e e t e n b r o m u r e d e p o t a s s i u m . ( M . MOSCHNIN.) 

IODHYDRATE DE CAPRYLÈNE. C i e H l 7 l . 

C 1 6 . 1200,00 40,02 
H" 212,50 7,08 
1 1586,00 52,90 

2998,50 100,00 

C e t é t h e r e s t l i q u i d e ; i l b o u t à 1 9 2 ° . ( W i l l s . ) O n l ' o b t i e n t e n fa isant 

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

L ' i o d h y d r a t e d e c a p r y l è n e , c h a u f f é d a n s u n t u b e s c e l l é à l a l a m p e , en 

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

e n iodhydrate de capryliaque (M. C a h o u r s ) . ( M . B o u i s . ) 

ACÉTATE DE CAPRYLÈNE. W W = Cl«H"0,C*H303. 

C 2 0 1500,00 69,76 
H 2 0 250,00 11,62 

0< 400,00 18,62 

2150,00 100,00 

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

i n s o l u b l e d a n s l ' e a u . I l b o u t à 1 9 0 ° . 

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

t a t e d e s o u d e e t d ' a l c o o l c a p r y l i q u e . ( M . B o n i s . ) 
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ESSENCES. 

G É N É R A L I T É S SUR LES ESSENCES. 

On donne le n o m d'essences ou d'huiles essentielles à des p rodu i t s h u i 

leux et volatils que l 'on t rouve dans les végétaux a romat iques . 

Les essences existent souvent toutes formées dans les végétaux. P e r 

sonne n ' ignore, en effet, q u ' u n zeste de ci tron ou d 'o range d o n n e i m m é 

diatement, par la compression, u n e hui le volatile et t rès in f lammable ; 

mais, dans des cas moins f r équen t s , les essences ne préexistent pas 

dans les plantes, elles n e se forment q u ' a u m o m e n t où celles-ci v iennent 

à être mises en contact avec l 'eau : telles sont les essences d ' a m a n d e et 

de moutarde . 

On peut aussi p rodu i re artificiellement des essences au moyen de r é a c 

tifs. Ainsi la salicine, t rai tée pa r d u b ichromate de potasse et de l 'acide 

sulfurique, donne u n e hu i l e essentielle ident ique avec l 'essence des fleurs 

de reine-des-prés (M. Pir ia) . 

L'essence de Gaultheria procumbens a été r ep rodu i t e en t ra i tan t pa r 

l'acide sulfurique u n mélange d 'acide salicylique et d 'espr i t de bois 

(M. Cahours). 

Les essences peuvent s 'extraire pa r différents moyens . On les obt ient 

ordinairement par distillation : on in t rodui t dans un a lambic la p lan te 

odorante que l 'on recouvre d ' une cer taine quant i té d 'eau . Cette addi t ion 

d'eau remplit le doub le b u t d ' empêcher q u e le végétal ne se carbonise 

dans l 'alambic, et de faciliter la distillation de l 'essence qu ' en t ra îne avec 

elle la vapeur d 'eau. 

Certaines essences, qu i s 'a l tèrent sous l ' influence de la cha leur , peuvent 

être obtenues p lus facilement en faisant passer dans l ' a lambic u n couran t 

d'hydrogène ou d 'acide ca rbonique qu i en t ra îne l 'essence. 

Lorsqu'une essence n e b o u t q u ' à u n e t empé ra tu r e élevée, il est souvent 

utile de re ta rder le point d 'ébull i t ion d e l 'eau. On ajoute alors d u sel 

marin dans l 'a lambic ; en cont inuant la distillation j u squ ' à ce que l 'eau 

n'ait plus d 'odeur , on obtient u n e essence qui est p lus lou rde ou p lu s 

légère que l 'eau ; souvent l 'essence reste en dissolution dans l 'eau et 

forme des eaux distillées a romat iques . On recueil le généra lement les 

essences dans un récipient par t icul ier , récipient florentin (Pl . XL11), qui 

conserve l 'essence en laissant écouler l 'eau distillée. 

Quand on veut dé te rmine r la séparat ion de l 'essence qui est en d i sso

lution dans l ' eau , on sa ture l 'eau de sel mar in : l 'essence vient nager à 

la surface et forme u n e couche hu i leuse : on peut également enlever l 'es-
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sence contenue dans l 'eau en agitant ce l iquide avec d e l 'é ther , que l'on 

distille ensuite p o u r obtenir l 'essence. ' 

Lorsqu 'une essence s 'al tère facilement, on peut employer p o u r l'ex

t ra i re des dissolvants qui sont ord ina i rement l 'é ther ou les hui les grasses : 

c'est ainsi que s 'obtiennent les pr incipes odoran ts des fleurs de tilleul, 

de jasmin, etc. 

Quand les végétaux cont iennent u n e g r a n d e quan t i t é d'essence, on la 

re t i re au moyen de la compression. 

Les essences qui ont été obtenues pa r les procédés que nous venons 

d ' indiquer n e sont jamais p u r e s : elles t i ennent souvent en disso

lution des corps solides qui ont reçu le n o m de stéaroptènes. Certaines 

essences, comme les essences de lavande ou de valér iane, sont saturées 

d e camphre . Quelques-unes n e sont q u e des mélanges d ' un acide huileux 

et d 'une essence indifférente, ou m ê m e d 'un ca rbu re d 'hydrogène et 

d ' une essence oxygénée. D'autres enfin cont iennent de l 'ammoniaque 

ou de l 'acide cyanhydr ique . On doit donc , avant de les examiner, les 

soumet t re à des purifications qui var ient avec leur na tu r e . 

Les essences sont r a r emen t incolores, elles sont le p lus souvent jaunes; 

l eur coloration augmen te lorsqu'el les sont exposées à l 'air . 

Leur point d'ébullit ion varie de 160° à 200°. Quoique volatiles, elles se 

décomposent souvent pa r l 'ébulli t ion. Leur densi té est var iable ; on les 

dist ingue ord ina i rement en essences p lus lourdes et en essences plus lé

gères que l 'eau. Les essences les p lus denses sont en général les plus 

volatiles. Une essence jetée su r u n e feuille de papier b l a n c y produit une 

tache semblable à celle q u ' y formerait u n corps gras ; mais quand on 

chauffe la feuille de papier , la t ache produi te pa r l 'essence disparaît, 

tandis q u e celle qui a été faite pa r u n e hui le grasse persiste . L'eau dis

sout quelquefois les essences en assez fortes propor t ions , et forme des 

eaux aromat iques qui por ten t en pharmac ie le n o m d'eaux distillée». Les 

essences sont en général solubles dans l ' a lcool , l 'é ther et les huiles 

grasses. 

Les essences volatiles absorbent l 'oxygène l en tement et se trans

forment en résines ou en acides ; que lques -unes donnen t naissance 

à de l 'acide acétique. Dans ce cas, l 'oxygène n e s'ajoute pas seulement 

à la molécule de l 'hui le essentielle, mais dé te rmine souvent la com

bust ion d 'une par t ie d e ses é léments p o u r former de l 'eau et de l'acide 

carbonique . 

L'essence d 'anis absorbe en deux ans 150 fois son vo lume d'oxygène et 

p rodu i t 56 volumes d 'acide carbonique (Th. d e Saussure) . Des résultats 

semblables ont été ob tenus p o u r d 'au t res essences, telles que les essences 

d e lavande et de c i t ron. 

Les essences peuvent d issoudre d u soufre et d u phosphore , et aban

donnen t ces corps , sous forme de cr is taux, lorsqu 'on les évapore. Le 
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chlore, le b rome et l 'iode réagissent sur les essences et forment des corps 

chlorés, bromes et iodés qui dérivent en général des essences par subst i 

tution ; il se produi t en m ê m e t emps dans ces réactions des acides chlor-

hydrique, b romhydr ique et iodhydr ique . 

L'acide azotique exerce souvent sur les essences u n e action des p lu s 

vives, et détermine quelquefois l eur inf lammation. I l agit aussi sur les 

essences comme l 'oxygène, et forme des résines ou des acides o r g a 

niques. 

L'acide ch lorhydr ique est souvent absorbé pa r les essences et p rodu i t 

des chlorhydrates cristallins et parfai tement définis. 

Une dissolution froide et é t endue de potasse n 'exerce o rd ina i rement 

aucune action sur les essences ; mais lorsqu 'on fait passer les essences 

sur la potasse hydra tée , il se dégage souvent de l ' hydrogène , l 'essence 

s'oxyde et se t ransforme en acide organique, qui reste un i à la potasse. 

Quelques essences peuvent absorber de l ' ammoniaque , et former avec 

cette base des composés définis. 

Les essences sont employées en médecine ; elles servent c o m m e a r o 

mates ; on les fait aussi en t r e r dans la composit ion de certains vern is 

pour dissoudre les résines ; on les emploie p o u r enlever les taches. 

On peut diviser les essences en trois g r andes classes : 

1° Les essences de la p remiè re classe, qui sont formées de carbone et 

d'hydrogène ; 

2° Celles de la seconde classe, qui cont iennent de l 'oxygène ; 

3° Les essences de la troisième classe, qu i sont caractérisées pa r la p ré 

sence du soufre. 

Les essences de la p remiè re classe sont p lus légères que l 'eau ; celle des 

deux autres classes sont o rd ina i rement p lus lourdes . 

La classe des essences oxygénées compor te e l l e -même p lus ieurs subd i 

visions. On t rouve en effet dans cette classe : 1" Des essences qu i p r é s e n 

tent les caractères des alcools ; 2° des essences qu i peuven t ê t re assimilées 

aux aldéhydes ou à des h y d r u r e s ; 3° des essences solides, qui se r a p p r o 

chent du camphre pa r leurs propr ié tés ; k" des essences acides ; 5° des 

essences indifférentes ; 6" de véri tables é thers . 

Le tableau suivant renferme les n o m s et les formules des p r i n c i 

pales essences qui sont groupées d 'après les divisions q u e nous avons 

indiquées : 
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ESSENCES HYDROCARBURÉES. 

ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE. C 2 0H 1 6 . 

c» 
H I 6 

1500,00 

200 ,00 

88 ,23 

11,77 

1700,00 100,00 

Propriété». 

L'essence de té rébenth ine , employée généra lement dans le commerce , 

est incolore, t rès fluide, d ' u n e o d e u r forte et ba l samique , d ' u n e saveur 

acre et b rû lan te . Sa densité est égale à 0,86. Elle b o u t à 156°, p r e n d feu 

au contact des corps en ignition et b r û l e avec u n e flamme fuligineuse. 

La densité de sa vapeur est 4 , 764 ; sa fo rmule représente 4 volumes d e 

vapeur. Elle est insoluble d a n s l 'eau, t rès soluble d a n s l 'alcool, d a n s 

l'éther, et agit sur le p l an de polarisat ion des r ayons l u m i n e u x . 

Le pouvoir rotatoire de l 'essence de t é rében th ine varie avec la n a t u r e 

de l 'arbre dont elle provient . L'essence française, q u e l 'on re t i re d u Pinus 

marítima, étant formée en g r a n d e par t ie de ca rbures lévogyres, dévie à 

gauche les rayons de lumière polarisée. L'essence anglaise, qui est extrai te 

du Pinus australis, les dévie à droi te . 

Les propriétés physiques de l 'essence d u commerce sont o rd ina i rement 

modifiées : 

I o Par l 'action des mat ières avec lesquelles cette essence est mélangée 

dans la térébenthine ; 

2° Par l 'action de la cha leur à laquel le on soumet ce suc rés ineux ; 

3° Par l'action de l 'oxygène, qui t ransforme l 'essence de t é rében th ine 

eu une substance résinoïde ana logue à la colophane, et qu i p rodu i t , en 

outre, une certaine quant i té d 'acide formique. 

Pour se p rocure r de l 'essence non modifiée, il faut distil ler la t é r é 

benthine dans le vide, après avoir sa tu ré les acides qu 'e l le contient . 

L'essence française^ ainsi ob tenue , est u n c a r b u r e un ique , d o n t la d e n 

sité est 0,864 à 15°, qui b o u t en t r e 159° e t 163° et dévie à gauche , 

comme l'essence modifiée, le p lan de polarisat ion des r ayons lumineux . 

L'essence anglaise , p répa rée pa r la m ê m e mé thode , opère toujours la 

déviation à droite (M. Berthelot) . 

Le chlore convert i t l 'essence de té rében th ine en u n corps visqueux, " 

dont la densité est égale à 1,36, et qui a p o u r formule C 2 0 H 1 2 C 1 4 . Ce corps 

dévie à droite la lumiè re polarisée. Le b r o m e p rodu i t u n composé s e m 

blable au précédent (M. Deville). 

L'hypochlorite de chaux t ransforme l 'essence de té rébenth ine en chlo

roforme (M. Chautard) . 
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L'iode réagit à c h a u d su r l 'essence de térébenthine et donne, un liquide 

v isqueux de couleur noire , qu i est décomposé pa r la potasse. 

L'essence de té rébenth ine s 'enflamme au contact d ' un mélange d'acide 

sulfurique et d 'acide azotique.-

L'acide azoteux change l 'essence de té rébenth ine en u n e substance 

noire résinoïde. 11 se p rodu i t en ou t re , dans cette réaction, un liquide 

pa r t i cu l i e r , de couleur r o u g e , don t l 'odeur rappe l le celle de l'essence 

d ' amande amère et celle de l 'essence de té rébenthine . 

Lorsqu 'on trai te , à u n e t empéra tu re élevée, l 'essence de térébenthine 

pa r l 'acide carbonique, il se forme u n corps hu i l eux qui a pour compo

sition CSoH>* (M. Deville). -

L'essence de té rébenth ine , chauffée doucement en présence de l'oxyde 

d e p lomb, donne de l 'acide formique et un p rodu i t nouveau C l 8 H | 4 0 1 0 

qui a été n o m m é acide térétinique (MM. W e p p e n et Kolbe) . 

L'acide térét inique est b lanc , cristallin, so luble dans l 'alcool et inso

lub le dans l 'eau. 

La dissolution alcoolique d'acide térét inique précipite la plupart des 

sels métal l iques. 

Le soufre, le phosphore , le caoutchouc, se dissolvent facilement dans 

l 'essence de té rébenth ine . 

Ce corps s 'obtient en disti l lant la térébenthine, mé lange de colophane 

et d 'essence de té rébenth ine qu i s'extrait d u Pinus maritima, du Pinus 

australis et des au t res a rbres de la famille des conifères. L'essence brute 

é tant toujours un peu visqueuse et colorée, on la rectifie sur de l'eau et 

on la dessèche au moyen d u ch lo rure de calcium. 

MODIFICATIONS ISOMÉRIQUES DE L'ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE, 

L'essence de té rébenth ine peu t éprouver diverses transformations 

moléculaires et se convert ir en différents corps isoméiïques dont voici 

la liste * 

L'isotérébenthène , . C»H 1 6 . ) ,_ . 

État naturel. Extraction. 

(Berthelot). 

Le térébène . 
Le colophène, 
Le térébilène. 

(Deville). 

Le camphilène. . . . C 2 0 !! 1 6 . | (Soubeiran et, Capitaine). 

L'isotérébenthène et le méta térébenthène dévient à gauche le plan de 

polarisation des r ayons l u m i n e u x . 
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MODIFICATIONS ISOMÉRIQUES DE I-'ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE. 9 59 

Le térébène, le colophène, le térébi lène et le camphi lène n 'exercent 

aucune action sur la lumière polar isée. 

IsotérébentAène. — Ce corps est l i qu ide , incolore , d ' u n e o d e u r de 

vieilles écorces de c i t ron. Sa densi té , pr ise à 22°, est égale à 0 ,843. Il 

bout entre 176° et 178°. 

L'isotérébenthène se combine avec l 'eau et forme avec l 'acide c h l o r h y 

drique deux composés cristallisables. Il se modifie sous l 'action des acides. 

On l'obtient en chauffant , pendan t deux h e u r e s environ , l 'essence de 

térébenthine anglaise à la t empéra tu re de 300°. Le p rodu i t est ensuite 

soumis à la distillation. On recueil le séparément les par t ies qui boui l lent 

au-dessous de 250°, et on les rectifie u n e seconde fois. 

L'eau, les acides m i n é r a u x affaiblis, les ac ide* organiques , différents 

sels, tels que le ch lo rure de calc ium, le ch lo rhydra t e d ' ammoniaque , le 

fluorure de calcium, accélèrent la t ransformat ion de l 'essence de t é rében

thine en isotérébenthène. 

Métatérébenthène. — Le mé ta t é rében thène est l i qu ide , d e couleur 

j aune , d 'une odeur désagréable , d ' u n e densi té q u i , à 20°, est égale 

à 0,913. Il bout au-dessus d e 360°, s 'oxyde r ap idemen t au contact de 

l'air et se t ransforme en u n e subs tance rés ineuse, qu i ressemble b e a u 

coup à de la colophane. 

L'acide ch lorhydr ique se combine avec le mé ta té rében thène . 

Le méta térébenthène se t rouve d a n s le rés idu d e la p répa ra t ion de 

l 'isotérébenthène. P o u r l 'isoler, on distille ce rés idu à la t e m p é r a t u r e de 

360°. Divers carbures d 'hydrogène passent dans le récipient, t and is q u e 

le métatérébenthène reste dans la cornue . [ M . BERTHELOT.) 

Térébène. — Le té rébène est fluide, son odeur est agréable , son point 

d'ébullition est le m ê m e que celui de l 'essence d e té rében th ine ; son 

odeur rappel le celle d u t h y m . 

Le térébène se eombine en deux propor t ions différentes avec l 'acide 

chlorhydrique ; l 'un de ces composés a p o u r formule C S 0 H , 8 ,HCI , et 

l'autre C 2 0 H 1 6 , (HC1) 2 . 

Le manochlorhydrate de térébène est u n corps d ' u n e g r a n d e fluidité : sâ 

densité, prise à 20°, est égale à 0 ,904. 

Le bichlorhydrate de térébène est le c a m p h r e artificiel de té rébenth ine , 

que nous étudierons p lus loin. 

L'acide b r o m h y d r i q u e s 'unit en deux propor t ions avec le té rébène , et 

forme un monobromhydrate de térébène, l iquide, incolore, d ' u n e densi té 

qui, prise à 24°, est égale à 1,021, et u n bibromhydrate de térébène. 

L'acide iodhydr ique p rodu i t aussi deux iodhydra tes . 

Le chlore agit sur le té rébène et d o n n e deux composés chlorés qu i ont 

été nommés monochlorotérébène et chlorotérébène. 

Le brome forme de m ê m e u n monobromotérébène et un bromo-

térébène. 
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1 6 0 ESSENCES . 

On obtient le térébène en distillant l 'essence de té rébenth ine avec le 

vingt ième d e son poids d 'acide sulfurique concentré . 

Colophène. — Ce c a r b u r e d 'hydrogène est incolore et paraî t quelque

fois b l euâ t r e . Il possède u n e espèce de d ichroïsme. Il n e distille qu'à une 

t e m p é r a t u r e t rès élevée. Son point d 'ébul l i t ion est à 315°; sa densité 

est 0,940. 

Le colophène est u n po lymère de l 'essence de té rébenth ine : sa molé

cule est deux fois p lus forte, et sa formule est p a r conséquent C W H 3 2 ; 

elle représente 4 vo lumes de vapeur . 

L'acide ch lo rhydr ique converti t le colophène en un produi t qui a peu 

d e stabilité. Le chlore agit aussi sur le colophène ; mais la réaction est 

complexe, et les p rodu i t s formés sont t rès difficiles^ isoler. 

Le colophène p rend naissance dans la distillation d e la colophane. Il 

se p rodu i t aussi, en m ê m e t emps que le té rébène, lo r squ 'on traite l'es

sence de té rében th ine pa r l 'acide sulfurique concent ré . 

Térébilène. — Ce corps est l iquide, oléagineux, d ' u n e densité égale 

à 0,84 à 21°. On l 'obtient en décomposant le c a m p h r e artificiel liquide 

de- térébenthine par la chaux vive por tée a u rouge sombre . 

Camphilène. — C e t h y d r o c a r b u r e est hu i l eux . Il b o u t à 134". On le 

p rodu i t en faisant passer des vapeurs d e c a m p h r e artificiel solide de téré

ben th ine su r de la chaux vive por tée a u rouge . 

Le camphi lène d o n n e , avec l 'acide ch lo rhydr ique , un camphre solide 

et u n c a m p h r e l iquide qu i n 'exercent a u c u n e action su r la lumière pola

risée. Quand on le t ra i te p a r u n mé lange d'alcool et d 'acide azotique, il 

se convert i t en hydrate de camphilène. (M. DEVILLE.) 

OXYDE D'ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE. C^H^O^SHO. 

Ce corps , découvert p a r M. Sobrero , es t«r i s ta l l in , soluble dans l'eau, 

l 'alcool et l ' é ther . Il se p rodu i t lo r squ 'on t ra i te l 'essence de térében

th ine p a r l 'oxygène sous l ' influence de la radia t ion solaire. L'expérience 

s 'exécute d e la m a n i è r e suivante : Un flacon, p lacé s u r u n e cuve à eau, 

est r emp l i aux q u a t r e c inquièmes environ de gaz oxygène pur . On y 

in t rodui t ensuite que lques g r a m m e s d 'essence, et l 'on expose le tout à 

l 'action directe des rayons d u soleil. Les parois d u flacon se tapissent 

b ientôt de pr i smes br i l lan ts d 'oxyde d'essence de té rébenthine . On dissout 

ces pr i smes dans l 'alcool et l 'on fait cristalliser la l iqueur . 

L 'oxyde d'essence d e t é r ében th ine , ainsi o b t e n u , est purifié par des 

cristallisations successives dans l 'eau et l 'alcool. 
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HYDRATES D'ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE. 

L'essence de té rébenth ine forme, avec l 'eau, q u a t r e hyd ra t e s qu i on t 

pour formules : 

C^H'e.eHO ; 
C2°H"6,ZiHO ; 

C 2 °H , 6 , 2HO ; 

C»>H , 6,HO. 

Lorsqu'on expose à u n froid t rès vif l 'essence d e t é rében th ine d u 

commerce, elle laisse quelquefois déposer des cr is taux q u i con t iennent 

2 ou 6 équivalents d 'eau . 

L'hydrate C M H 1 6 , 6 H 0 est le mieux c o n n u et le p lus facile à p r o d u i r e . I l 

se présente en gros cristaux pr i smat iques , incolores et t r anspa ren t s , qu i 

entrent en fusion à 130° , et se change peu à peu à cette t e m p é r a t u r e en e s 

sence quadr ihydratée C 2 0 H l 6 , 4 H O , qu i se sub l ime vers 2 5 0 ° , sans a l téra t ion. 

Les deux hydra tes C 2 o H l 6 , 6 H O et C 2 o H l 6 , 4 H O abso rben t u n e g r a n d e 

quantité de gaz acide ch lo rhydr ique , d o n n e n t naissance à de l 'eau et à 

un camphre artificiel qu i possède les propr ié tés , le m ê m e point de fusion 

et la même composition que le c a m p h r e d 'essence d e c i t ron. De p lu s , ce 

camphre, traité pa r le potass ium, p r o d u i t u n e hu i l e essentielle qu i p e u t 

être confondue avec l 'essence de ci t ron p a r son odeur , son point d ' é b u l -

lition, sa densité et sa composit ion ( M . Deville). 

L'hydrate d'essence de t é rében th ine C 2 0 H l 6 , 6 H O se p rodu i t lo rsqu 'on 

abandonne à l u i - m ê m e u n mé lange formé d e 8 par t ies d 'essence de t é r é 

benthine, de 1 par t ie d 'alcool à 80 cent ièmes et d e 2 part ies d 'ac ide 

azotique d 'une densité égale à 1,25 ou à 1,30. L'exposition a u soleil 

pendant une demi -heu re au p lu s accélère cons idérab lement la p r o d u c 

tion des cristaux. La p lus g r a n d e par t ie des cr is taux se forme dans les 

premiers j o u r s , su r tou t si l 'on a eu soin d 'agi ter d ' abord le mé lange . 

Ils sont colorés en b r u n ; p o u r les purifier, on les dessèche s u r d u 

papier non col lé , et on les dissout d a n s l 'eau boui l l an te en p résence 

du charbon animal . La dissolution laisse déposer p a r le refroidissement 

des cristaux p u r s d ' h y d r a t e C 2 0 H 1 6 , 6 H O . 

Les essences de c a r d a m o m e , de basil ic, de l aur ie r , d e ci t ron et d e 

bergamote, traitées pa r u n mé lange d'alcool et d 'acide azotique, d o n n e n t 

une combinaison cristalline qu i p ré sen te la m ê m e composit ion q u e l ' hy 

drate d'essence de té rébenth ine C 2 0 H l 6 , 6 H O . 

Dans l'action d u gaz acide ch lo rhydr ique su r l ' hyd ra t e C ^ H ^ ^ H O , il 

se produit une substance par t icul ière q u e l 'on peu t considérer c o m m e 

le monohydrate d 'essence d e té rében th ine G 2 0 H l 6 , H O . (M. Wigger . ) 

Ce corps, auque l on a donné le n o m de terpinol, est l iquide, oléagi

neux, d 'une o d e u r d e jac in the . Il b o u t à 168°. Sa densi té est 0 ,852. 

v. H 
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ACTION DE L 'ACIDE C H L O R H Y D R I Q U E SUR L'ESSENCE 
DE T É R É B E N T H I N E . 

» 

CAMPHRES ARTIFICIELS DE TÉRÉBENTHINE. 

Lorsqu 'on fait a r r iver d u gaz ch lo rhydr ique dans l 'essence de térében

th ine , on obtient deux composés, l ' un solide, l ' a u t r e l iquide : on donne 

à ces composés les n o m s d e camphre artificiel solide et de camphre arti

ficiel liquide. 

Le c a m p h r e artificiel solide est b l anc , t r anspa ren t , p lus léger que 

l 'eau, insoluble dans ce l iqu ide ; sa saveur est a romat ique et camphrée; 

il n 'exerce aucune action sur les réactifs colorés ; il fond à 150°, se sublime 

sans al térat ion à 160°, et b r û l e avec u n e bel le flamme ver te . 11 est très 

soluble d a n s l 'alcool et dans l 'é ther . Le c a m p h r e artificiel solide dévie à 

droi te ou à gauche la lumière polar isée , su ivant qu ' i l provient d'une 

essence dext rogyre ou lévogyre. Il a p o u r formule : C 2 0 H 1 6 ,HC1. Il est 

formé de volumes égaux d'essence et d 'acide. Lorsqu 'on le fait passer en 

vapeur su r d e la chaux por tée au rouge , il se décompose et donne nais

sance à u n l iquide isomérique avec l 'essence de t é r é b e n t h i n e , qui a été 

n o m m é camphilène. (MM. Soubeiran et Capitaine.) 

Le chlore t ransforme le c a m p h r e artificiel solide en u n composé chloré 

qu i a p o u r formule C 2 0 H | 2 C1 4 ,HC1. Ce composé peu t pe rd re son acide 

ch lo rhyd r ique et donne r le chlorocamphène C 2 0 H 1 2 G 1 4 . (M. Deville.) 

Le ch lorocamphène est l iquide, incolore, d ' u n e odeur particulière, 

d ' u n e densité égale à 1,36. Il dévie à droi te le p l an de polarisation des 

r ayons l umineux . Ce corps , chauffé en présence d ' u n e dissolution aqueuse 

de potasse c a u s t i q u e , se converti t en u n p rodu i t nouveau , qui a pour 

formule C 2 0 H 1 4 C 1 2 . 

Le c a m p h r e artificiel solide est à peine a t t aqué à froid par l'acide 

azotique fumant . Cette propr ié té pe rme t de le séparer facilement des 

au t res ch lo rhydra tes d 'essence de t é rében th ine ou de térébène qui se 

détruisent sous l 'influence de l 'acide azotique. (M. Berthelot .) 

L'acide iodhydr ique et l 'acide b r o m h y d r i q u e , en agissant sur l'essence 

de t é rében th ine , forment un b r o m h y d r a t e et u n iodhydra te correspon

dan t au c a m p h r e artificiel solide. 

Le c a m p h r e artificiel l iquide C 2 u H' 6 , (HCl) a est oléagineux, d'une den

sité égale à 1,017. La chaux vive le décompose à u n e tempéra ture élevée. 

11 se change , au contact d e l 'acide ch lo rhydr ique , en u n composé solide 

qu i a la fo rmule suivante : C J 0 H l 9 , ( H C l ) â . L 'eau ou l'alcool bouillants 

dédoublen t ce dern ie r p rodu i t en terpinol et en acide chlorhydrique. 

(M. List .) 
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A C T I O N S E X, 'ACIDE A Z O T I Q U E S U R L 'ESSENCE 
DE T É R É B E N T H I N E . 

L'action que l 'acide azotique exerce su r l 'essence d e t é rében th ine a 

été examinée, dans ces dern ie rs t e m p s , pa r MM. R a b o u r d i n , Broméis 

et Caillot. Pour a t t aquer l 'essence d e t é rében th ine p a r l 'acide azotique et 

éviter l ' inflammation, on t ra i te l 'essence p a r l 'acide azotique d u c o m 

merce étendu de son vo lume d 'eau . Lorsque l 'essence a d i sparu , on é tend 

d'eau la l iqueur, qui laisse déposer les subs tances résineuses qui se sont 

formées. 

Les produi ts d e cette réaction sont t rès complexes ; on y t rouve d e 

l'acide oxalique, de l 'acide acétique, de l 'acide b u t y r i q u e , de l 'acide p r e -

pionique, de l 'acide cyanhydr ique , de l ' ammoniaque , t rois mat ières rés i 

neuses par t icul ières , et en ou t r e qua t r e a c i d e s , qu i ont reçu les n o m s 

d'acides tërébique, tërébenzique, téréphtalique et téréchrysique. 

Vacide tërébique est t rès soluble dans l 'eau boui l lante , soluble d a n s 

l'alcool et l 'éther ; il cristallise en pr i smes droi ts ou en octaèdres ; sa saveur 

est franchement ac ide; il a p o u r formule : C ' 4 H , 0 0 8 = C , 4 H 8 0 6 , 2 H O . 

Cet acide, por té r ap idement à 300° en présence de la potasse caust ique, 

dégage de l 'hydrogène, et se change en acides acét ique et bu ty r ique , qu i 

restent unis à l 'alcali ; à u n e t e m p é r a t u r e moins élevée, ces deux acides 

ne se produisent p a s , ils sont remplacés p a r des ca rbures d 'hydrogène 

volatils et pa r des mat iè res colorantes d ' u n e n a t u r e indé te rminée . 

(M. Caillot.) 

L'acide térébique, distillé seul ou avec de l 'acide sul fur ique concent ré , 

se dédouble en acide carbonique p u r et en u n nouvel acide pyrogéné , 

l'acide pyrotérébique, substance l iquide et hui leuse , bou i l l an t ve r s 200", 

et ayant pour formule C ' 2 H 9 0 3 , H O . 

L'équation suivante r end compte de cette décomposit ion : 

c n H i o 0 8 — c l 2 H ' ° 0 < + 2 C 0 2 . 

Acide Acide Acide 
térébique. pyrotérébique. carbonique. 

Les térébates alcalins sont t rès solubles d a n s l 'eau et cristal l isent diffi

cilement. 

Le térébate de p l o m b est b l anc , cristallin et so luble dans l 'eau. 

et produit un ca rbure d 'hydrogène isomérique avec l 'essence de t é r é 

benthine, qui a reçu le n o m de térébilène. 

On peut considérer le c a m p h r e artificiel l iquide c o m m e u n e combi 

naison de l 'acide ch lo rhydr ique avec le t é rébène . 
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ESSENCE DE CITRON. C , 0 H 8 . 

C'° 750,00 88.23 
H 8 100,00 11,77 

850,00 100,00 

Cette essence présente la p lus g r a n d e analogie avec l 'essence de téré

ben th ine ; c o m m e cette dern ière , en effet, e l le peu t d o n n e r naissance à un 

h y d r a t e solide et cristall in, que l 'on obt ient en t ra i tant l 'essence par l'eau 

et l 'acide azot ique ; avec l 'acide ch lo rhydr ique , elle forme deux camphres, 

comm e l 'essence de t é rében th ine : l ' un est solide, l ' au t re est liquide. Ces 

d e u x c a m p h r e s n ' on t pas la m ê m e composit ion que ceux de l'essence de 

t é rében th ine ; en effet, 1 équivalent d 'acide ch lo rhydr ique est uni dans 

ces c a m p h r e s à 1 équivalent d 'essence de ci t ron C'°H 8 , qui est la moitié 

d e l ' équivalent de l 'essence de t é rében th ine . 

Le c a m p h r e solide d 'essence d e citron cristall ise en pr ismes droits 

rec tangula i res , fusibles à 45° et qu i se sub l imen t à 50°; lorsqu'on le 

décompose p a r la c h a u x , il d o n n e u n c a r b u r e d 'hydrogène , le citrène, 

i somér ique avec l 'essence d e c i t ron. Le ci t rène bou t à 165° et n'agit pas 

su r la l umiè r e polar isée . 

On l 'obt ient en a t t aquan t d i rec tement le pro toxyde de plomb par 

l 'acide t é réb ique . 

Le té réba te d 'a rgent présente l 'aspect de houppes soyeuses et brillantes, 

qu i se dissolvent d a n s u n e peti te quant i té d 'eau chaude et se déposent à 
l 'é tat cr is tal l in p a r le refroidissement de la l iqueur . 

L'acide térébenzique C , 4 H 6 0 3 , H O est so luble dans l 'eau bouil lante, et 

se précipi te d e cet te dissolution en aiguilles b l anches ; il est très soluble 

d a n s l 'alcool et d a n s l 'é ther ; il fond à 169°, et se volatilise à une tempéra

t u r e p lu s élevée; il p résente u n e cer ta ine analogie avec l 'acide benzoïque. 

L'acide téréphtalique C 8 H 2 0 3 , H O se présente sous la forme d 'une poudre 

b lanche cristal l ine ; il est insipide, insoluble dans l 'eau, l'alcool et l'éther. 

I l forme, avec les bases , des sels qui sont p resque tous incristallisables. 

Cet acide est i somère avec l 'acide phta l ique , et se dédoub le , sous l'in

fluence de la cha leur , en acide carbonique et en benzine : 

2(C8H203,HO) = 4C0 2 -f- C»2H6. 

Acide téréphtalique. Benzine. 

L'acide téréckrysique C 6 H 2 0 3 , H 0 est l 'acide qu i res te en dernierlieu 

d a n s les eaux mères ; il cristallise difficilement ; sa saveur est aigre et 

a m è r e ; il forme avec la ba ry t e u n sel soluble. 
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Le camphre l iquide d o n n e , lo rsqu 'on le décompose pa r la chaux , u n 

carbure d 'hydrogène qui bou t à 175°, don t la densité est 0,880, et qu i 

a été nommé citrilène. 

Les deux camphres formés pa r l 'essence d e ci t ron n ' exe rcen t a u c u n e 

action sur la lumière polarisée, tandis q u e l 'essence d e ci t ron dévie à 
droite le plan de polarisat ion. 

L'essence de té rébenth ine conserve, d a n s le c a m p h r e sol ide, l e pouvoi r 

de rotation qu'el le possédait à l 'état isolé ; dans le c a m p h r e l i q u i d e , 

ce pouvoir est un peu affaibli. Ces propr ié tés molécula i res établ issent 

des différences essentielles en t re les essences d e t é rében th ine et d e c i t ron. 

(M. Biot.) 

L'essence de citron d o n n e , pa r la distil lation, deux hui les qu i paraissent 

différentes; l 'une , en effet, bou t à 160°, et l ' au t re bou t à 175°. 

L'essence de citron s 'extrait o rd ina i rement d u zeste de citron pa r la 

compression ; on la purifie ensui te en la dis t i l lant . 

L'essence b r u t e est o rd ina i r emen t j a u n e et t roub le ; lo rsqu 'e l le es t 

rectifiée, elle est t r anspa ren te et incolore . 

ESSENCE D'ORANGE. C'°H8. 

Cette essence est isomérique avec l 'essence de citron ; sa densi té est 

0,835; elle en t re en ébull i t ion à 180°. El le dévie à droi te la lumiè re 

polarisée. El le p e u t , c o m m e l 'essence d e c i t r o n , former avec l 'acide 

chlorhydrique deux c a m p h r e s qu i ont la m ê m e composit ion que les 

camphres de ci t ron. On l 'extrai t o rd ina i r emen t pa r la press ion d u zeste 

d'orange. 

ESSENCE D'ÉLÉMI. C 1 0I1 8. 

L'essence d'élémi a la m ê m e composit ion que l 'essence de citron ; elle 

est incolore , d ' une saveur acre ; sa densité est 0 , 8 5 2 , et son point 

d'ébullition varie en t re 166" et 174°. Cette essence b r û l e avec u n e 

flamme fuligineuse ; elle est insoluble dans l 'eau, et d o n n e deux camphres , 

l'un solide, l ' au t re l iquide, qui on t p o u r formule C'°H 8,HC1 (M. Deville). 

On l'obtient en disti l lant avec d e l 'eau la rés ine élémi. 

ESSENCE DE GENIÈVRE. C 2 0H 1 6 . 

L'essence de genièvre se compose de deux ca rbu re s d 'hydrogène i so-

mériques; l 'un bout à 155° et l ' au t r e à 205°. Le c a r b u r e le p lus volatil 

constitue presque à lui seul l 'essence des baies m û r e s . Cette essence est 

incolore, peu soluble dans l 'alcool, soluble dans l 'acide ch lorhydr ique , 

avec lequel elle forme u n c a m p h r e artificiel l iquide. Sa densité est 0 ,839. 

L'essence de genièvre dévie à gauche la lumiè re polarisée. On l 'obtient 

en distillant avec de l 'eau les baies de genièvre. 
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ESSENCE DE CUBÈBE. C10H*. 

L'essence d e cubèbe est inco lo re , visqueuse, d ' u n e saveur camphrée, 

d ' une odeur a romat ique : elle bou t en t re 240° et 250°. Sa densité est 

0,929. Cette essence contient toujours u n h y d r a t e cristallin qui fond à 69° 

et bou t à 150", t empé ra tu r e à laquelle il distille sans al térat ion. La com

position de cet h y d r a t e est C 1 0 H 8 , H O . (M. Âubergier . ) 

L'essence de cubèbe d o n n e , avec le gaz ch lo rhydr ique , u n camphre 

cristallisé, inodore , insipide, qui fond à 131°. 

L'acide sulfurique converti t l 'essence de cubèbe en u n composé iso-

mér ique qu i a été n o m m é cubébène. 

ESSENCE DE COPAHU. G'°H8. 

L'essence de copahu est l impide, d ' u n e densité égale à 0,91 ; son point 

d 'ébull i t ion est à 245°. El le dévie à gauche la lumière polarisée. 

Cette essence donne , avec l 'acide ch lo rhydr ique , u n camphre solide 

C'°H 8 ,HC1, qui cristallise en pr i smes rectangulaires , raccourcis, inodores, 

fusibles à 300". MM. Soubeiran et Capitaine on t ob tenu en outre un 

c a m p h r e l iquide . 

Le c a m p h r e solide, distillé avec d u sulfure de p l o m b , donne un pro

dui t hu i l eux d ' u n e odeur alliacée. 

On se p rocu re l 'essence de copahu en dist i l lant le b a u m e de copahu 

avec d e l 'eau. (BLANCHET.) 

ESSENCE DE SABINE. C 2 0 H 1 6 . 

Les baies de sabine fournissent u n e essence incolore, fluide, d'une 

o d e u r repoussante et d ' u n e saveur rés ineuse , acre et amère . Sa densité 

est 0 ,915 . 

L'essence d e sabine, dissoute dans son poids d 'acide sulfurique, et 

distillée ensui te su r u n lait de c h a u x , d o n n e u n e hui le volatile qui 

ressemble p a r son o d e u r , aussi b ien q u e pa r ses propr ié tés , à l'essence 

de t h y m . (M. Winck le r . ) 

On emploie l 'essence de sabine comme d iu ré t ique . 

ESSENCE D'ATHAMANTA OREOSEMNCM. C 2 0 H , S . 

Cette essence a u n e o d e u r d e genièvre; elle b o u t à 163°. Sa densité est 

égale à 0,843 (Winckler et Schede rmann) . El le se combine avec le gaz 

ch lo rhydr ique et forme u n c a m p h r e l iquide qu i bou t à 190", et qui a 

p o u r formule C 2 0 H' 6 ,HC1 . 

On p répa re l 'essence d'Atkamantn oreoselinum en distillant avec de 

l 'eau les feuilles de cette p l an te . 
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ESSENCE DE PINUS ABIES. 

M. Winckler a ob tenu , p a r la distillation des b ranches d u Pinus ahies, 

une huile fluide, incolore , don t le point d 'ébul l i t ion est à 167°. Distillée 

sur de l 'hydrate d e potasse, cette hu i l e p r e n d l 'odeur de l 'essence de 

térébenthine. Mise en contact avec le potassium , elle dégage u n e odeur 

analogue à celle d u ci t ron ou de l 'orange. 

M. Hagen a ret iré des feuilles d u Pinus silvestris u n e essence semblab le 

à la précédente, qui est fluide, d ' un j a u n e vc rdâ t re , d ' u n e odeur de 

lavande, soluble d a n s l 'alcool et dans l 'é ther : elle en t re en ébull i t ion 

au-dessus de 100°. 

Distillée avec de l ' eau , elle d o n n e u n e hu i l e f luide, incolore, d ' u n e 

odeur agréable , d ' une densi té égale à 0 ,868. Cette hu i l e est i somérique 

avec l'essence de té rébenth ine , et réfracte fortement la lumière . 

Les végétaux cont iennent encore p lus ieurs essences hyd roca rbu rée s , 

qui sont imparfaitement c o n n u e s . 

Nous nous bo rne rons donc à ind iquer , dans le tableau suivant , q u e l 

ques-unes de leurs proprié tés et l eur m o d e d 'extract ion. 

NOMS DES ESSENCES. PROPRIÉTÉS PRINCIPALES. MODE D'EXTRACTION. 

Essence de basilic Cette essence, abandonnée à elle-
même, dépose des cristaux pris
matiques qui ont pour formule 
C 8 ° H 1 6 , 6 H O . 

On l'obtient en distillant avec de 
Veau les feuilles A'Qcymum 
basilicum. 

( MM. Dumas et Peligot.) 

Essence de bouleau. C*<>H16. L'essence de bouleau est incolore, 
d'une odeur agréable, d'une den
sité de 0,847 à 20°. Elle bout à 
156° et se résinifie au contael 
de l'air. 

Cette essence s'extrait, par distil
lation, du goudron que l'on ob
tient en soumettant l'écorce de 
bouleau à une combustion in
complète. (M.Sobrero.) 

Essence degommart. G*ojji6 Cr-lte essence a la même densité de 
vapeur et sensiblement la même 
odeur que l'essence de térében
thine. Elle forme avec l'acide 
chlorhydrique un camphre solide 
et un camphre liquide. 

On se procure celle essence en 
distillant la résine du gommart 
des Antilles {Uursera gummi-
fera). (M. Deville.) 

Essence de laurier. L'essence de laurier est liquide , à 
peu près incolore, d'une odeur 
suïive, d'une densité de 0,K(>4 à 

Elle produit avec l'eau un 
hydrate cristallin qui a pour for
mule C Î O H 1 6 , G H O . 

(M. Stenhouse.) 

On l'extrait, par incision , d'une 
espèce d'Ocotea , famille des 
laurinées. (M. Chrislison.) 

Essence de poivre. L'essence de poivre est incolore , 
d'une densité de 0,864. Elle 
bout à 167°; la densité de sa 
vapeur est égale à 4 ,73 . Elle 
absorbe le gaz acide chlorhy-
driquo sans former de camphre 
solide. 

(MM. Soiibciran et Capitaine.) 

On la retire du Piper nigrum, 
famille des pipérilées. 

( M. Dumas.) 
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E S S E N C E S O X Y G É N É E S . 

ESSENCE D'AMANDE AMÈRE. — HYDRBRË DE BENZOÏLE. 

C ' 4 H ° 0 2 = C M H 5 0 2 , H . 

H 6 . 

O 2 . 

1050,00 
75,00 

200,00 

79,24 
5,66 

15,10 

1325,00 100,00 

Cette hui le essentielle donne naissance à des corps n o m b r e u x , d'une 

composit ion fort r e m a r q u a b l e , et l 'on peu t la cons idérer comme le type 

d ' u n e classe d'essences q u e l 'on désigne o rd ina i r emen t sous le nom 

d'hydrures ou d'aldéhydes. 

L'essence d ' a m a n d e amère est l iquide, incolore ; elle réfracte fortement 

la l u m i è r e . Son o d e u r rappel le celle d e l 'acide cyanhydr ique . Elle agit 

avec énergie sur l 'économie an imale ; on peu t la considérer comme très 

v é n é n e u s e ; sa saveur est b r û l a n t e . Sa densi té est égale à 1,043, Elle 

bou t à 180°, se dissout dans 30 par t ies d 'eau et en toutes proportions 

d a n s l 'alcool et l 'é ther ; elle est t rès inf lammable et b rû l e avec une 

flamme fuligineuse. Sa vapeur résiste à la cha leur d u rouge sombre; 

mais si on la dirige su r de la p ie r re ponce por tée au rouge , on la décom

pose en benzine et en oxyde de carbone (Barreswil et Boudaul t ) . On donne 

souvent à cette essence le n o m d'hydrure de benzoïle, en la représentant 

p a r la formule C u H 5 0 2 , H . On la considère alors c o m m e formée par la 

combinaison de 1 équivalent d ' hydrogène avec u n radical hypothétique 

n o m m é benzoïle, qui aura i t p o u r formule C 1 4 H 5 0 2 . E n effet, 1 équivalent 

d ' hyd rogène d e l 'essence d ' a m a n d e a m è r e p e u t en ê t re séparé et remplacé 

facilement pa r 1 équivalent d ' un a u t r e corps . 

L'essence d ' a m a n d e amère exposée à l 'a ir ou bien à l'influence d'un 

corps oxydan t , tel q u e l 'acide azotique, absorbe 2 équivalents d'oxygène 

et forme d e l 'acide benzoïque : 

La potasse oxyde aussi l 'essence d ' a m a n d e a m è r e , dégage de l'hydro

gène , et la t ransforme en acide benzoïque : 

C'4I1«02 + KO,HO - KO,CuH50 3 + H 2. 

Propriétés. 

Essence 
t'amande amère. 

Benzoale 
de potasse. 
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ESSENCE D'AMANDE AMÈHE. 169 

L'acide sulfurique a n h y d r e d o n n e avec l 'essence d ' a m a n d e amère u n 

acide double part iculier don t le sel de ba ry t e est v isqueux (M. Mits-

cherlich.) 

Les bisulfites alcalins forment avec l 'essence d ' a m a n d e amère des 

combinaisons solubles dans l 'eau et généra lement cristallisables (M. Ber-

tagnini). 

L'aniline convertit l 'essence d ' a m a n d e a m è r e en benzoïlanilide ( P W A z . 

(MM. Laurent et Gerhardt . ) 

Lorsqu'on fait réagir l 'u rée su r l 'essence d ' a m a n d e amère , on obtient 

une substance pu lvéru len te , de cou leur b lanche , qu i a reçu le n o m de 

benzoïluréide C 5 0 H 2 8 Az 8 O 8 (MM. L a u r e n t et Gerhard t ) . 

Le chlore produi t , avee l 'essence d ' a m a n d e a m è r e , u n phénomène de 

substitution t rès s imple ; il dégage d e l 'acide ch lo rhydr ique , et d o n n e 

naissance à u n composé chloré , le chlorure de benzoïle, qu i a p o u r for

mule C ' 4 H 5 0 2 ,C1 . Cette réaction peu t ê t re représen tée d e la man iè re s u i 

vante : 
C"H 6 0 2 + 2C1 = HCl + CUH502,C1. 

EsseDce Chlorure 
d'amande amère. de benzoïle. 

Le brome , l ' iode, le soufre et le cyanogène forment des combinaisons 

analogues. 

On voit donc que l 'on peu t adme t t r e , d a n s l 'essence d ' a m a n d e amère , 

un radical hypothé t ique C 1 4 H 5 0 2 , comparab le a u cyanogène . Toutefois 

ce radical n 'a pas été j u squ ' à p résen t isolé. 

Ces considérations ingénieuses sur la consti tut ion de l 'essence d ' a m a n d e 

amère ont été développées pa r MM. Liebig et W œ h l e r dans u n travai l 

remarquable, qui a exercé u n e g r a n d e influence su r les progrès de la 

chimie organique. 

Prépara tlop. 

On prépare l 'essence d ' a m a n d e a m è r e en dist i l lant de l 'eau su r des 

feuilles de laur ier-cer ise , ou su r des a m a n d e s amères préa lab lement 

écrasées et débarrassées p a r la pression d e l 'hui le fixe qu 'e l les cont ien

nent. La distillation de l 'eau su r le t ou r t eau d ' a m a n d e amère n e doit 

être faite qu ' après u n contact à froid d e douze à quinze heu re s . L 'hui le 

essentielle b r u t e cont ient de la benzo ïne , de l 'acide benzoïque et de 

l'acide cyanhydr ique . P o u r la purifier, on la distille d e nouveau su r u n e 

dissolution de pe rch lo ru re de fer et de potasse caust ique ou sur u n lait 

de chaux. On la dessèche ensuite avec d u ch lo ru re de calc ium. 

On doit à MM. Robiquet et Bout ron des observat ions d u p lus g r a n d 

intérêt sur le m o d e de produc t ion de l 'essence d ' a m a n d e amère . Ces c h i 

mistes ont démont ré , pa r u n g r a n d n o m b r e d 'expériences précises, que 

l'huile essentielle ne préexiste pas dans les amandes amères , qu 'el le p rend 
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A C T I O N S U C H L O R E S U R L'ESSENCE D ' A M A N D E AMÈRE. 

CHLORURE DE BENZOÏLE. CUH 5Û 2,C1. 

C u 1050,00 59,80 
HA 62,50 3,55 
O 2 200,00 11,39 
Cl 443,20 25,26 

1755,70 100,00 

Propriétés, 

Le ch lo ru re d e benzoïle est l i q u i d e , incolore, d ' une odeur forte et 

péné t ran te . Sa densité est 1,106. Il bou t à 195° ; la densité de sa va

p e u r est égale à 4 ,98 . Il est inf lammable et b r û l e avec u n e flamme verte. 

Lorsqu 'on le m e t en contact avec l 'eau, il se décompose à la manière des 

ch lorures de phosphore et d 'arsenic, et p rodu i t d e l 'acide chlorhydrique 

e t de l 'acide benzoïque : 

C14H502,C1 -f- 2HO = HC1 + C14H503,HO. 

Chlorure de benzoïle. Acide benzoïque. 

naissance lo rsqu 'on me t les amandes en contact avec l 'eau, et que lors

q u ' o n re t i re des a m a n d e s amères u n e substance cristalline qu'ils ont 

n o m m é e amygdaline, on n 'obt ient plus d 'hui le volat i le . 

MM. Liebig et Wcehler ont donné la vér i table théorie de la préparation 

de l 'essence d ' a m a n d e amère , en démon t r an t que les amandes contiennent 

u n e espèce de ferment , qu ' i l s ont n o m m é e émulsine, qu i peu t transformer 

l ' amygdal ine en essence d ' a m a n d e a m è r e . 

P lus t a r d , M. Robiquet isola le ferment des a m a n d e s amères et lui 

donna le n o m de synaptase. 

La synaptase ou émuls ine se coagule à 60° ; les acides ét l'alcool para

lysent son action sur l ' amygdal ine . Lorsqu 'on se propose d'extraire 

l 'essence d ' amande a m è r e , il faut éviter toutes les circonstances qui 

peuvent a r rê te r l 'action de la synaptase. 

L'essence d ' a m a n d e amère est donc le p rodu i t d ' u n e espèce de fermen

tat ion que nous n o m m e r o n s fermentation amygdalique. 

100 parties d ' amygdal ine donnen t environ 47 par t ies d'essence brute. 

L 'amygdal ine , en se t ransformant en hui le essentielle, sous l'influence 

d e la synaptase, d o n n e naissance à d ' au t res p rodu i t s secondaires, et prin

cipalement à d u glucose. 
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Les alcalis le t ransforment en ch lo ru re et en benzoate alcalins : 

C , 4H 50 2,C1 + 2MO = MCI + MO,C 1 4H 50 3. 

Chlorure de benzoïle. Benzoate alcalin. 

L'action de l ' ammoniaque su r le c h l o r u r e de benzoïle d o n n e de la 

benzamide et du ch lo rhydra te d ' a m m o n i a q u e : 

C"H502,C1 + 2Azll 3 = AzIl3,HCl + C l 4H 50 2 ,AzH 2 . 

Chlorure de benzoïle. Benzamide. 

L'aniline, mélangée avec le ch lo ru re de benzoï le , se convert i t en 

benzanilide. 

L'oxamide et le ch lo ru re de benzoïle se décomposent m u t u e l l e m e n t à 

une température élevée, et forment d u benzonitr i le , de l 'acide c h l o r h y -

drique, de l'acide cyanhydr ique , de l 'acide ca rbonique et de l 'eau : 

C'«BS02,C1 -f- 2C202,AzLl2 = C'4H5Az + HC1 4- HC2Az - f 2C0 2 - f 2IIO. 

Oxamide. Benzonitrile. Acide Acide Acide Eau. 
clilorhydr. cyanhydr. carbonique. 

( M. CHIOZZA.) 

Le chlorure de benzoïle réagit sur p lus ieurs sels organiques à base 

d'alcali, et produi t des acides a n h y d r e s . Ainsi, en chauffant u n mélange 

de benzoate de soude desséché et de c h l o r u r e de benzoïle, on obt ient de 

l'acide benzoïque a n h y d r e : 

C'4H502,C1 -f NaO,C 1 4H 50 3 = SaCl + 2C ,«H 50 3. 

Chlorure Benzoate Acide benzoïque 
de benzoïle. de soude. anhydre. 

Nous rappellerons ici q u e l 'acide acét ique a n h y d r e se p répa re en faisant 

arriver goutte à goutte d u ch lo ru re d e benzoïle s u r d e l 'acétate de potasse 

fondu. (M. Gerhard t . ) 

L'essence d ' a m a n d e a m è r e forme, avec le ch lo ru re d e benzoïle, u n e 

combinaison cristalline qu i a la composit ion suivante : C , 4 H 6 0 2 , C I 4 H 5 0 2 C 1 

(MM. Laurent et Gerhard t ) . 

Dans certaines circonstances, le ch lore s 'unit au c h l o r u r e de benzoïle 

et donne un composé l iquide C' 4 H 4 0 2 C1,C1, qu i a r e çu le n o m d e chlo

rure de cklorobenzoïle (M. Chiozza). 

L'alcool, chauffé en présence d u ch lo ru re de benzoïle, se change en 

éther benzoïque. 

On voit que le ch lo ru re de benzoïle se compor te , d a n s toutes ses r é a c 

tions, comme u n e combinaison de 1 équivalent de chlore avec u n radical 

composé fonctionnant c o m m e u n corps s imple. 

En traitant le ch lo rure d e benzoïle pa r un b r o m u r e , u n iodure , u n 
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sulfure, u n cyanure , on donne naissance à des composés correspondant 

au ch lo ru re de benzoïle, et dans lesquels le ch lore est remplacé par le 

b r o m e , l ' iode, le soufre et le cyanogène. On obt ient ainsi : 

Le bromure de benzoïle C H H 5 0 2 ,Br. 
L'iodure de benzoïle C u H 5 0 2 , I . 
Le sulfure de benzoïle C'<H502,S. 
Le cyanure de benzoïle C' ,H 50 2,Cy. 

( M M . LlEBIG et YVOEHLER.) 

Préparation. 

Le ch lo ru re de benzoïle s 'obtient : 1° E n faisant passer du chlore dans 

l 'essence d ' a m a n d e amère ; 2° en t ra i tant l 'acide benzoïque par le perchlo-

r u r e de phosphore ; 3" en chauffant u n benzoate métal l ique en présence 

d e l 'oxychlorure d e phosphore . 

A C T I O N DE L ' A C I D E C T A N H T D B I Ç U E E T D U C Y A N U R E 
S E M E R C U R E S U R L 'ESSENCE D ' A M A N D E A M È R E . 

Lorsqu 'on mé lange de l 'eau distillée d ' a m a n d e amère avec de l'acide 

ch lo rhyd r ique , et qu 'on évapore la l iqueur au-dessous de 100°, il seforme 

u n e h u i l e j a u n â t r e qu i a p o u r formule H C 2 A z , C u H 9 0 2 . Cette huile est 

ina l té rab le à l 'air, peu soluble dans l 'eau, t rès soluble dans l'alcool et 

d a n s l ' é ther . Sa densi té est 1,124. Une t e m p é r a t u r e d e 170° la décompose 

en ac ide cyanhydr ique et en essence d ' a m a n d e a m è r e ( M. Voelckel ). 

E n évaporan t u n mé lange formé de 120 g r a m m e s d 'eau de laurier-

cerise, 1 g r a m m e de cyanure de m e r c u r e et 1 g r a m m e d'acide chlor

h y d r i q u e c o n c e n t r é , on obtient u n e hui le j a u n e , dont la densité est 

égale à 1 ,084 , qu i se fige pa r le refroidissement et se dissout dans 

20 par t ies d 'eau . Cette hui le , agitée avec de l ' a m m o n i a q u e , se décom

pose en essence d ' a m a n d e a m è r e et en u n sel doub le ammoniacal qui reste 

dissous d a n s la l iqueur . (M. P ren le loup . ) 

A C T I O N DE L ' A M M O N I A Q U E S U R L 'ESSENCE D ' A M A N D E 
A M È R E . 

HYDBOBENZAMIDE. C«H l 8Az 2 . — BENZHYDR AMIDE. — AZOBENZOÏLE. Gl4tiskl\ 
— AZOTITE BEIVZOÏMQOE, C1 4H5Az. — DIBENZOÏLIMIDE. C 2 lH l 3Az0 2. 

H y d r o b e n z a m i d e . — Cette subs tance a é té découverte par Laurent, 

qui l 'a o b t e n u e en exposant à u n e t e m p é r a t u r e d e 40° ou 50° un mélange 
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de 1 volume d'essence d ' a m a n d e amère et d e 20 vo lumes d ' ammoniaque 

liquide : 

3(CMH«02) + 2AZH.3 = 6HO + C«H 1 8Az 2. 

Essence d'cmande araère. Hydrobenzamide. 

L'hydrobenzamide est insoluble dans l 'eau et l 'é ther , soluble d a n s 

l'alcool ; elle cristallise en octaèdres ou en pr i smes r h o m b o ï d a u x , 

insipides, fusibles à 110° et b r û l a n t avec u n e flamme fuligineuse. 

Lorsqu'on la chauffe p e n d a n t que lque t emps à 120", elle éprouve u n e 

transformation moléculaire et se converti t en u n e base organique azo

tée, qui a reçu le n o m d'amarine. L ' h y d r o b e n z a m i d e , soumise à la 

distillation, donne une hui le volatile et u n alcaloïde nouveau , la lophine 

C 4 6H"Az. 

L'acide ch lorhydr ique t ransforme r a p i d e m e n t l ' hydrobenzamide en 

chlorhydrate d ' ammoniaque et en essence d ' a m a n d e amère . 

L'hydrobenzamide, t rai tée p a r u n e dissolution boui l lan te de potasse, 

se change en amar ine . 

Lorsqu'on fait fondre u n mé lange d ' hydrobenzamide et d e potasse 

caustique, la masse noirci t , dégage de l ' ammoniaque , de l ' hydrogène 

carboné, et l 'on obtient trois corps par t icul iers , don t la n a t u r e n 'es t pas 

encore bien connue : 

1° Un liquide hu i l eux indé t e rminé ; 

2" Une matière solide, cristallisable, qu i a p o u r formule C 2 2 H 8 0 8 , et à 

laquelle on a donné le n o m de benzolone; 

3° Une substance cristal l ine, la benzostilbine C 6 2 H 8 0 4 (M. Rochleder ) . 

Amarine. — L 'amar ine est u n e base incolore, inodore , d ' une saveur 

amère, insoluble dans l 'eau, soluble d a n s l 'é ther et d a n s l 'alcool b o u i l 

lant. Elle se t ransforme pa r la disti l lation en u n e h u i l e t rès volatile et en 

une substance appelée pyrobenzoline (M. Fownes ) . 

Les sels d ' amar ine sont généra lement p e u solubles dans l 'eau ; le 

chlorhydrate d'amarine C 4 2H 4 8Az 2,R~Cl cristallise en aiguilles br i l lan tes . 

On l'obtient d i rec tement en t ra i tant l ' amar ine pa r l 'acide c h l o r h y 

drique. 

Lophine. C 4 6 H 4 7 Az. — Cette base est cristall isable, incolore , inodore , 

insipide, insoluble dans l 'eau, à peu p r è s insoluble d a n s l 'alcool, d a n s 

l'éther, soluble dans l 'hui le de pétrole et d a n s l 'essence de t é rében th ine . 

Elle fond à 260° et peu t distiller sans a l téra t ion. 

Le brome paraî t se combine r avec la loph ine . 

L'acide azotique boui l lan t la convert i t en u n e subs tance cristal l ine qui 

a reçu le n o m de nitrilophyle. 

La lophine forme avec la p l u p a r t des acides des sels solubles d a n s 

l'alcool et insolubles dans l 'eau. 
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Le chlorhydrate de lophine p résente l 'aspect de lamelles brillantes ; on 

le p rodu i t en t ra i tant la lophine pa r l 'acide ch lo rhydr ique . 

L'azotate de lophine C 4 6 H 4 'Az ,Az0 5 , 3HO est cristall in. 

Benzhydramtde . — Lorsqu 'on trai te l 'essence d ' a m a n d e amère brute 

pa r l ' ammoniaque caust ique, on p rodui t u n corps isomère avec l'hydro-

benzamide, et qu i a été n o m m é benzhydramide. On obtient , en outre, 

deux au t res corps azotés, Yazobenzoïle et Yazotite benzoïlique. 

La benzhydramide cristallise en aiguilles br i l lan tes , fusibles, insolubles 

dans l 'eau, peu solubles dans l 'alcool et t rès solubles dans l 'éther. 

L 'acide ch lo rhydr ique t ransforme la benzhydramide en acide cyanhy-

dr ique , en ch lorhydra te d ' ammoniaque et en essence d ' amande amère. 

Azot i t e benzoï l ique . — Ce corps est b l anc pu lvéru len t , fusible, inso

luble dans l 'éther et à peu près insoluble dans l 'alcool. 

L'azotite benzoïlique, soumis à la distil lation, d o n n e de la lophine et 

u n p rodu i t nouveau, Yamarom C 3 2 H 4 4 Az. 

Amarone. C 3 3 H"Az. — L 'amarone cristallise en aiguilles fines, insipides 

et inodores , fusibles à 233°, insolubles dans l 'eau, t rès peu solubles dans 

l 'alcool, solubles dans l 'acide sulfurique, qu i p r e n d à leur contact une 

be l le couleur rouge . 

Dibenzo ï i imide . — L 'ammoniaque , en réagissant sur l'essence d'a

m a n d e a m è r e b r u t e , d o n n e naissance à u n p rodu i t cristallisable, qui a 

été n o m m é dibenzoïlimide. 

La dibenzoïl imide est soluble dans l 'alcool, dans l 'esprit de bois, inso

lub le dans l 'éther, ina t taquable pa r l 'acide ch lo rhydr ique . 

L 'acide sulfurique dissout la dibenzoïl imide en p renan t u n e belle teinte 

rouge (M. Robson) . 

A C T I O N S E L ' H Y D R O G È N E S U L F U R É E T D U S U L F H T D R A T E 
D ' A M M O N I A Q U E S U R L'ESSENCE D ' A M A N D E A M È R E . 

HYDBUBE DE SULFOBENZOÏLE. C 1 4 U 6 S 2 . — HYDBUBE DE SULFAZOBENZOÏLE, 
— SULFHYDRATE D'AZOBENZOÏLE. 

Hydru re de saifobenzovie. — Lorsqu 'on t ra i te l 'hydrobenzamide par 

l ' hydrogène sulfuré, ou lorsqu 'on ajoute d u sul fhydra te d'ammoniaque à 

u n e dissolut ion d 'essence d ' amande amère d a n s l 'alcool, on obtient un 

corps n o m m é hydrure de sulfobenzoïle, et qu i a p o u r formule C l 4 H 6 S 2 . 

L ' h y d r u r e de sulfobenzoïle est b lanc , pu lvé ru len t , insoluble dans l'eau 

et l 'alcool, peu soluble dans l 'é ther ; il se r amol l i t à 95". Quand on le 
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' " j C 2 8 H , 2 C 1 2 . 

. . | C28H"C1,C12. 

décompose par la distillation, il d o n n e naissance à d e u x p rodu i t s p y r o -

génés, le stilbène et le thionessale. L ' h y d r u r e d e sullbbenzoïle peu t ê t re 

considéré comme de l 'essence d ' a m a n d e a m è r e , do n t les 2 équivalents 

d'oxygène sont remplacés pa r 2 équivalents d e soufre. 

On a proposé de d o n n e r à l ' h y d r u r e d e sulfobenzoïle le n o m de 

sulfobenzoïne, et de doub le r sa formule , qu i deviendrai t a lors C 2 8 H 1 2 S 4 . Le 

soufre remplacerait dans ce composé l 'oxygène d e la benzoïne. 

Benzoïnène ou stilbène. C 2 8 H 1 2 (Laurent ) . — Ce corps se p rodu i t dans 

la distillation de l ' h y d r u r e d e sulfobenzoïle C 2 8 H 1 2 S 4 (sulfure d e b e n 

zoïnène). 

11 est solide, incolore, assez soluble d a n s l 'alcool boui l lan t , t rès peu 

soluble dans l'alcool froid. Il fond vers 115° et bou t à 292°. 

Traité par l 'acide c h r o m i q u e , le benzoïnène régénère l 'essence 

d'amande amère . 

Soumis à l ' influence d u chlore , il d o n n e q u a t r e n o u v e a u x composés : 

Le chlorure de stilbène a. . . 
Le chlorure de stilbène p. . . 
Le chlorure de stilbène chloré 
Et un chlorure huileux. 

Le chlorure de stilbène a est t rès peu soluble d a n s l ' é ther ; il cristallise 

en prismes obliques à base rec tangula i re . 

Le chlorure de stilbène ¡3 forme des tables rec tangula i res ou octogonales 

transparentes, t rès solubles dans l 'alcool et su r tou t dans l 'é ther . 

Le chlorure de stilbène chloré cristallise sous forme d e paillettes b lanches 

et opaques ; il fond à 85°. 

Les trois composés p récéden t s , t rai tés à chaud p a r u n e solut ion de 

potasse, donnent d u st i lbène chloré C 2 8 H " C 1 . 

Il existe deux modifications isomériques d u s t i lbène chloré q u i , 

toutes d e u x , sont volatiles sans décomposit ion et se combinen t avec 

le brome. Le b rome s 'uni t au sti lbène et forme u n composé pulvéru len t , 

insoluble dans l 'alcool et dans l 'é ther , qui a p o u r formule C ^ H ^ B r 2 . 

Le s t i lbène , t ra i té p a r l 'acide azo t ique , d o n n e d u st i lbène n i t r é 

C M H"(Az0 4 ) et u n acide légèrement j a u n â t r e , p resque insoluble dans 

l'eau, soluble dans l 'alcool et dans l ' é ther , volatil sans décomposi t ion et 

qui a reçu le n o m d'acide nitrostilbique. 

Si l'action de l 'acide azotique est p r o l o n g é e , il se forme d u st i lbène 

binitré C 2 8 H'°(Az0 4 ) 2 . 

Thionessale. C 2 6 H 9 S . — Ce corps se p r o d u i t avec le st i lbène d a n s la d i s 

tillation de l ' hyd ru re de sulfobenzoïle. Le thionessale est incolore, i n o 

dore ; il cristallise en aiguilles soyeuses, fusibles à 178°, peu solubles dans 

l'alcool et dans l 'éther, solubles dans l 'hui le de pétrole . Il b rû le avec u n e 

flamme rougeàtre , fuligineuse. Le b r o m e a t t aque le thionessale e t d o n n e 
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SULFOCY ANIIRE DE BENZOÏLE. 

Lorsqu 'on a b a n d o n n e à l u i - m ê m e u n mé lange d e sulfure de carbone, 

d ' a m m o n i a q u e et d 'essence d ' a m a n d e amère , il se dépose après quelque 

t e m p s , d a n s la l iqueur , des cr is taux g r e n u s de sulfocyanure de benzoïk. 

On purifie ces cr is taux en les c o m p r i m a n t d a n s d u papier Joseph et en 

les lavant avec de l ' é ther . 

Le sul focyanure de benzoïle est inodore , d ' u n e saveur amère, inso

lub le d a n s l 'eau, l 'alcool et l 'é ther . Il colore en rouge d e sang le per-

c h l o r u r e d e fer. (M. QUADRAT.) 

le thionessale bibromé C 2 6 H 7 B r 2 S , qu i est sol ide , pu lvé ru len t , presque 

insoluble d a n s l 'alcool, l 'é ther et l 'hui le de pétrole , fusible à une haute 

t e m p é r a t u r e et volatil sans décomposit ion. 

L 'acide azotique t r a n s f o r m e . le thionessale en thionessole binitré 

C 2 f l H 7 (Az0 4 ) 2 S, j a u n e clair, pu lvé ru len t , fusible. 

Le s t i lbène et le thionessale sont p re sque toujours accompagnés d'un 

corps qu ' on a n o m m é lepicryle C 1 2 H 1 5 A z 0 4 . Le picryle est incolore, ino

dore , inso luble dans l 'eau, t rès soluble dans l ' é ther . Son point de fusion 

est p e u élevé ; il se combine avec le b r o m e et le ch lo re . L'acide azotique 

le t r ans forme en u n e mat iè re j a u n e cristal l ine, t rès p e u soluble dans 

l 'alcool, t r ès soluble dans l 'é ther . 

H y d r u r e de suifazobenxoïie. — Ce corps se p rodu i t ordinairement 

en petites quant i tés d a n s la p répara t ion d e l ' h y d r u r e de sulfobenzoïle. Il 

se dépose en lamelles cristall ines, l o r squ 'on laisse évaporer spontané

m e n t sa dissolution alcoolique ; il est incolore, t r an spa ren t ; il fond vers 

125° (Lau ren t ) . 

Saifhydratc d 'azobenzoï ie . — Un mélange formé d e 1 volume d'es

sence d ' a m a n d e a m è r e , 1 vo lume de sulfhydrate d 'ammoniaque et 

1 v o l u m e d ' a m m o n i a q u e , a b a n d o n n é p e n d a n t six mois à lui-même, 

puis bouil l i avec u n p e u d 'é ther , laisse déposer u n e p o u d r e blanche de 

su l fhydra te d'azobenzoïle. Ce composé est i n o d o r e , p resque insoluble 

d a n s l 'alcool, u n peu soluble d a n s l 'é ther bou i l l an t . ( M . LAURENT.) 
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A C T I O N DU P I R C H I O R U R E DE P H O S P H O R E S U R L 'ESSENCE 
D ' A M A N D E A M È R E . 

Le perchlorure de phosphore , mis en contact avec l 'essence d ' a m a n d e 

amère, produit une réaction des p lu s vives. Il se forme de l 'oxychlorure 

de phosphore et un corps nouveau appelé chlorobenzol, qui représente 

l'essence d 'amande amère don t les 2 équivalents d 'oxygène on t été r e m 

placés par 2 équivalents de ch lore (M. Cahours) . 

Le chlorobenzol C 1 4 H 6 C1 2 est l impide , incolore ; son o d e u r , assez faible 

à froid, devient forte et péné t ran te dès qu ' on l'échauffé u n peu ; sa vapeur 

est très irr i tante ; il bou t à 206°. Sa densi té est 1,245 à la t e m p é r a t u r e 

de 16" : il est insoluble dans l 'eau, soluble dans l'alcool et dans l 'é ther . 

Une dissolution alcoolique de sulfhydrate d e sulfure de potass ium l ' a t 

taque vivement en d o n n a n t naissance à d u ch lo ru re de potass ium et à 

un produit b lanc nacré , le sulfobenzol C , ' i H 6 S 2 , qui est isomérique avec 

l 'hydrure de sulfobenzoïle. 

Le sulfobenzol est peu soluble dans l 'alcool froid, p lus soluble dans 

l'alcool bouil lant ; il fond à la t e m p é r a t u r e de 64", et se p r e n d p a r le 

refroidissement en u n e masse cristal l ine ; il bou t à u n e t empé ra tu r e 

beaucoup plus élevée en se colorant et ép rouvan t u n e décomposit ion 

partielle. L'acide azo t ique , m ê m e é t e n d u , l ' a t taque avec violence en 

donnant naissance à de l 'acide sulfurique et à u n e mat iè re cristallisée 

en écailles jaunes br i l lantes , solubles dans les alcalis. 

ACIDE FORYIOBENZOÏLIQUE.. C 'WOHIO = C 2 l l 0 3 , C ' 4 t l c 0 2 , l l O . 

C , ( i 1200,00 0;i,15 

117 87,50 4 ,60 

O 3 500 ,00 26 ,31 

HO 112,50 5,94 

1900,00 100,00 

L'essence d ' amande a m è r e se combine avec différents acides p o u r former 

(les acides doubles ; l 'acide formobenzoïl ique est u n e combinaison de cette 

espèce. 

Lorsque l'acide formique est à l 'é tat n a i s s a n t , il s 'unit à l 'essence 

d'amande amère , et p rodu i t l 'acide formobenzoïlique (M. Winckler) . On 

prépare ordinairement l 'acide formobenzoïlique en t ra i tant l 'essence 

brute d 'amande amère pa r l 'acide ch lo rhydr iquc . 

On sait que l 'essence d ' a m a n d e b r u t e contient de l 'acide c y a n h y -
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A C T I O N DE X.'ACIDE A Z O T I Q U E S U R L'ESSENCE D'AMANDE 
A M È R E . 

HYDBUBE DE NITROBENZOÏLE. C 1 4 H 5 (Az0 4 )0 2 . 

L'acide azotique m o n o h y d r a t é a t t aque vivement l'essence d'amande 

amère et la converti t en acide ni t robenzoïque. 

Quand on a r rê te la réaction en ajoutant de l 'eau dans la liqueur, on 

obtient u n e hui le j a u n â t r e , qui se solidifie au b o u t de quelque temps. Ce 

produi t a reçu le n o m d'hydrure de nitrobenzoïle. On le purifie en l'expri

m a n t su r d u papier et en le lavant avec d e l 'eau froide. 

L ' h y d r u r e de ni trobenzoïle est incolore, inodore , fusible et volatil. 

Il p r e n d feu à u n e t empéra tu re élevée et b r û l e avec u n e flamme fuligi

neuse . Il se dissout dans l 'eau, l'alcool, l 'é ther , et dans la plupart des 

acides miné raux . Lorsqu 'on le soumet à l 'action d 'un oxydant énergique, 

il se t ransforme en acide ni t robenzoïque. Le chlore l 'a t taque, sous l'in

fluence de la radiation solaire, et p rodu i t d u chlorure de benzoïle nitré 

C' 4 H 4 (Az0 4 )0 2 .C l 

d r ique . Cet acide se t ransforme en acide formique et en ammoniaque 

sous l 'influence de l 'acide ch lo rhydr ique : 

HC2Az + 4HO = AzHS.HO.CîHOS. 
(M. PELOUZE.) 

Il est donc facile d e c o m p r e n d r e la p roduc t ion d e l 'acide formoben-

zoïlique, en t ra i tant l 'essence d ' a m a n d e b r u t e p a r l 'acide chlorhydrique. 

L'acide formobenzoïlique est b lanc , cristall in, soluble dans l'eau, l'al

cool et l 'é ther ; il fond à u n e basse t e m p é r a t u r e et dégage en se volatili

sant u n e o d e u r agréable d e fleurs. 

Lorsqu 'on le t rai te pa r le peroxyde de manganèse , il d o n n e de l'essence 

d ' amande amère et de l 'acide ca rbonique . 

Le formobenzoïlate de baryte B a O , C 2 H O s , C 1 4 H 6 0 2 , est cristallin, soluble 

dans l 'eau et l 'alcool. 

Le formobenzoïlate d'argent est b l anc , soluble dans l ' e au etcristallisable. 

BENZOATE D'HYDRllBE DE BENZOÏLE C , 4H s0 3,2(C'*H 60 2,HO). 

Ce composé , qui a été découvert pa r MM. Boutron et Robiquet, peut 

ê t re considéré c o m m e u n e combinaison d 'acide benzoïque et d'essence 

d ' amande amère hydra t ée ; on l 'obtient en faisant passer du chlore 

h u m i d e dans l 'essence d ' a m a n d e amère . Il cristallise en prismes à base 

c a r r é e , insolubles dans l 'eau, solubles dans l 'alcool, fusibles et volatils 

sans décomposit ion. 
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BENZOÏNE. 1 7 9 

Lé chlorure de benzoïle n i t rë est un l iquide j aunâ t r e , insoluble dans 

l'eau et p lus dense que ce l iquide. 11 bout en t re 265" et 268°, et s 'al tère 

peu à peu au contact de l 'air h u m i d e en d o n n a n t de l 'acide c h l o r h y -

drique et de beaux cristaux d 'acide ni t robenzoïque. 

L'ammoniaque réagit sur le ch lo ru re de benzoïle n i t ré , et forme de la 

nitrobenzarnide CuE6kz-Os. 

Lorsqu'on fait passer u n couran t d 'hydrogène sulfuré à t ravers u n e 

dissolution alcoolique d ' h y d r u r e de nitrobenzoïle, la l iqueur se t roub le 

et dépose une poudre grisâtre qui a la formule suivante : C " H 5 ( À z 0 4 ) S 2 . 

Ce Corps a été n o m m é hydrure de sulfobenzoïle nitré. 

L'hydruredesul lbbenzoï le n i t ré est insoluble dans les d isso lvants ordi 

naires. Il fond dans l 'eau boui l lante et c o m m u n i q u e à la vapeur d 'eau 

une odeur alliacée t rès désagréable . 

Les bisulfites alcalins donnen t , avec l ' h y d r u r e de nitrobenzoïle, des 

combinaisons solubles d a n s l ' eau. 

La potasse t ransforme l ' h y d r u r e d e ni t robenzoïle en n i t robenzoate de 

potasse. (M. BERTAGNINI , M. CAHOI'RS.) 

BENZOÏNE. C , 4 H 6 0 2 . 

C». 1050,00 79,24 
II6 75,00 5,66 
O2 200,00 15,10 

1325,00 100,00 

Ce corps, découvert pa r MM. Robiquet et Bout ron , est i somér ique avec 

l'essence d 'amande a m è r e ; que lques chimistes doub len t sa formule et la 

représentent par C 2 8 H ' 2 0 4 . 

Propriétés. 

La belizoïne cristallise en pr i smes incolores, t r a n s p a r e n t s ; elle n ' a ni 

odeur ni saveur ; elle est p lus soluble dans l 'eau chaude que dans l 'eau 

froide. Elle se dissout dans l'alcool et dans l 'acide sulfurique concen t ré . 

Elle fond à 120°, p rend feu au contact des corps en ignitlon et brftle 

avec une flamme fuligineuse. 

Lorsqu'on la fait passer à t ravers u n t ube de porcelaine rouge , elle 

éprouve une transformation isomérique, et donne naissance à de l 'essence 

d'amande amère . Ainsi l 'essence d ' a m a n d e amère peu t ê t re t ransformée 

en benzoïne, et celle-ci à son t o u r peu t , en subissant u n e nouvel le t r a n s 

formation isomérique, redevenir essence d ' a m a n d e amère . Traitée par 

le chlore, la benzoïne n e se compor te pas comme l 'essence d ' amande 

amère; elle perd 1 équivalent d 'hydrogène et forme un nouveau corps 

C' 4 H 5 0 2 , qui est le benzyle. Ce corps a, comme on le voit, la composition 
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d u radical hypothé t ique auque l on a d o n n é le n o m de benzoïle, mais il 

n e r ep rodu i t aucune des combinaisons benzoïques : aussi le représente-

t -on souvent pa r la formule C 2 8 H 1 0 0 4 . 

L'acide azotique boui l lant convert i t aussi la benzoïne en benzyle. 

La benzoïne , chauffée en présence d ' u n e dissolution alcoolique de 

potasse, se t ransforme en benzilate de potasse : 

"(C'H'O*) + KO.HO = KO,C2 8H><05 + 2H. 

Benzoïne. Benzilate de potasse. 

La potasse en fusion a t taque la benzoïne, dégage de l'hydrogène et 

p rodu i t d u benzoate de potasse. 

2(Cim°02) + 2(KO,HO) = 2(KO,C"H50 8) 4 - 4H. 

Benzoïne. Benzoate de potasse. 

Benzoïnamide, azobenzoïne. C 4 2 H 1 8 A z 2 . — Cette substance s'obtient en 

exposant à u n e douce chaleur u n mé lange d e benzoïne et d'ammoniaque. 

El le est b l a n c h e et soyeuse, p resque insoluble d a n s l'alcool et dans 

l ' é ther . El le est i somérique avec l ' hydrobenzamide et la benzhydramide. 

(M. Lauren t . ) 

Benzoïnam. C 2 8 H 1 2 AzO. — Ce corps se forme lorsqu 'on abandonne 

p e n d a n t p lus ieurs mois u n mélange de b e n z o ï n e , d'alcool absolu et 

d ' ammoniaque . 

Le benzoïnam est cristallin, insoluble dans l 'eau, soluble dans l'acide 

sulfur ique, l 'alcool, l 'é ther , et l 'hui le de pé t ro le . (M. Laurent . ) 

Benzyle. — L e benzyle est solide, j a u n e , insipide, insoluble dans l'eau, 

so luble d a n s l 'alcool et l 'é ther , volatil sans décomposit ion ; il cristallise 

e n pr i smes à six pans . 

Lor squ 'on le t ra i te pa r u n e dissolution alcoolique d e potasse, il donne 

naissance à un sel qui contient u n acide par t icul ier n o m m é acide benzi-

lique. Cet acide a p o u r formule C 2 8 H " 0 5 , H O . On voit q u e la réaction de 

la potasse sur 2 équivalents de benzyle a dé te rminé la fixation de 2 équi

va len ts d ' eau . 

L'acide benzilique p résente , d u reste , u n e g r a n d e analogie avec l'acide 

benzoïque : il cristallise e n r h o m b o è d r e s t r a n s p a r e n t s , incolores et d'un 

g r a n d éclat, ou en longues aiguilles p r i smat iques , peu solubles dans l'eau 

à froid, p lus solubles dans l 'eau bou i l l an te . Il fond à 120° et n'est pas 

volat i l . 

L'action d u pe rch lo ru re d e phosphore su r l 'acide benzilique donne un 

composé chloré , le chlorure de benzyle C 2 8 H , 0 0 4 , C 1 . 

Le ch lo ru re de benzyle est u n l iquide incolore , doué d 'une odeur forte, 

p l u s pesant q u e l 'eau e t boui l lan t vers 270". 11 s 'a l tère promptement au 

contac t d e l 'air en d o n n a n t de l 'acide benzil ique et de l'acide chlorhy-

d r ique . (M. Cahours.) 
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ACIDE BENZOÏQUE ANHYDRE. 181 

Hydrobenzyle. C 2 8 H l 2 0 2 . — Ce corps p r e n d naissance dans l 'action d u 

sulfhydrate d ' a m m o n i a q u e sur le benzyle . Il est cristallin, soluble dans 

l'alcool, l 'étlier, l 'acide suli 'urique, et insoluble d a n s l 'eau. Il fond à 42° 

et distille sans al térat ion. (MM. Lauren t et Zinin.) 

Cyanobenzyle. C 2 8 H l 0 O 4 (CyH) 2 . — Le cyanobenzyle forme des tables 

rhomboidales d 'une b l ancheu r éclatante , solubles dans l 'alcool, fusibles 

et décomposables par l 'action de la chaleur . On l 'obtient en ajoutant do 

l'acide cyanhydr ique a n h y d r e dans une dissolution alcoolique de benzyle . 

(M. Zinin.) 

L'ammoniaque, en réagissant sur le benzyle, p rodu i t t rois corps : 

L'imabenzyte C 2 8 H u A z 0 2 , fusible à 140°, t rès peu soluble dans l 'alcool 

et dans l 'éther. 

La benzilimide ΰ ^ Η ' Ά ζ Ο 2 , fusible à 130", p lus soluble dans l'alcool et 

dans l 'éther que l ' imabenzylc . 

Le benzilam C 2 8H' JAz, fusible à 101°, t rès soluble dans l 'alcool et d a n s 

l'éther : il distille sans a l téra t ion. (MM. LAURENT et ZININ.) 

Préparation. 

On prépare la benzoïne en soumet t an t l 'essence b r u t e d ' a m a n d e amère 

à l'action de la potasse, d u carbonate de ba ry t e , d u sulfure ou du c y a 

nure de potassium. 

Lorsqu'après avoir ajouté à u n mé lange d'essence d ' a m a n d e amère vl 

de potasse quelques gout tes d 'acide c y a n h y d r i q u e , on le chauflè à 70", 
la production de la benzoïne est beaucoup p lus r ap ide . (M. ZININ.) 

ACIDE BENZOÏQUE ANHYDRE. C 1 411 50 3. 

C 1 4 1050,00 7/1,33 
II* 62,50 4,42 
O3 300,00 21,25 

1412,50 100,00 

Cet acide a été découver t pa r M. Gerha rd t . 

Propriétés. 

L'acide benzoïque a n h y d r e cristallise en pr i smes obl iques , fusibles 

à 42°, volatils sans décomposit ion, insolubles d a n s l 'eau, solubles dans 

l'alcool et l 'éther. La dissolution d 'acide benzoïque a n h y d r e , nouvel le

ment préparée, est neu t r e aux papiers réactifs. 

L'eau bouil lante convert i t l en temen t l 'acide benzoïque anhydre en 

acide benzoïque h y d r a t é . Cette t ransformation est accélérée pa r la p r é 

sence des alcalis. 
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182 ESSENCES. 

L'acide benzoïque a n h y d r e , t rai té pa r une dissolution chaude d'ammo

n iaque caust ique, donne d u benzoate d ' ammoniaque et de la henzarmde. 

Lorsqu 'on fait réagir de l 'anil ine sur l 'acide benzoïque anhydre, on 

obtient de la benzani l ide. 

Préparation. 

On prépare l 'acide benzoïque a n h y d r e en chauffant à 130° un mé

lange formé d 'équivalents égaux de ch lo rure de benzoïle et de benzoate 

d e soude desséché. I l se p rodui t du ch lo rure de sodium et de l'acide 

benzoïque. En t ra i tant alors la masse par de l 'eau froide, qui dissout le 

ch lo rure de sodium, on isole l 'acide benzoïque a n h y d r e . 

L'oxalate de potasse, soumis à l 'action du chlorure de benzoïle, donne 

aussi de l 'acide benzoïque a n h y d r e . 

Le m ê m e acide p rend encore naissance dans l 'action de l'oxychlorure 

et d u perch lorure de phosphore sur le benzoate de soude . 

ACIDE NITROBENZOÏQUE ANHYDBE. C 1 4 H 4 (Az0 4 )0 3 . 

L'acide ni t robenzoïque a n h y d r e est b lanc , fusible, à peu près insoluble 

dans l 'alcool et l ' é ther . Il s 'hydra te p r o m p t c m e n t au contact de l'eau. 

Pour l 'obtenir , on chauffe à 150° , dans un petit ba l lon de verre, un mé

lange formé de 8 part ies de nitrobenzoate de soude desséché et de 1 partie 

d 'oxychlorure de phosphore . Lorsque toute o d e u r de ch lo rure de benzoïle 

n i t ré a disparu, on lave rap idement la masse avec de l 'eau froide. L'acide 

ni t robenzoïque forme le rés idu. (M. GERHARDT.) 

ACIDE BENZONITBOBENZOÏQUE ANHYDRE. C 2 8 l] 9 (AzO 4 )0 6 =C L 4 H 5 O 3 ,C H H 4 (Az ( )0 3 . 

L'acide benzonitrobenzoïque a n h y d r e est fusible, soluble dans l'alcool 

et cristallisable. On le p répare en chauffant légèrement u n mélange formé 

de 5 par t ies de ch lo rure de benzoïle et de 7 par t ies de nitrobenzoate de 

soude desséché. Le produi t ainsi obtenu est t ra i té pa r l 'eau chaude qui 

enlève le ch lorure de sodium et laisse l 'acide benzonitrobenzoïque pour 

rés idu. Cet acide est lavé au carbonate de soude et soumis à la dessicca

tion ; on le r ep rend ensuite pa r l 'alcool qu i le laisse déposer, par le re

froidissement, à l 'état cristallin. (M. GERHARDT.) 

ACIDE ACÉTOBENZOÏQUE ANHYDRE. C l 8 H 8 0 6 = C 4H 3O 3,C , 4H 50 3 

Cet acide est l iquide, oléagineux, d 'une o d e u r agréable de vin d'Es

pagne . 11 bou t à 150" et se décompose à u n e t empéra tu re plus élevée, 

en d o n n a n t de l 'acide acétique a n h y d r e . Les alcalis le transforment 

r ap idement en acétate et en benzoate alcalins. 

On obtient l 'acide acétobenzoïque en t ra i tant le benzoate de soude 

desséché pa r le ch lo rure d'acétyle. (M. GERHARDT.) 
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ACIDE S A U C . L 0 B E N Ï 0 1 Q U E AN'EIYDKE. 18S 

ACIDE VALÉROBENZOÏQUE ANHYDRE. C2<H'<06 = C'«H903,C14H5Q3, 

L'acide valérobenzoïque est l iquide, oléagineux, t rès réfringent, p lus 

dense que l 'eau, d ' u n e odeur agréable de p o m m e . Sa vapeur i rr i te v ive

ment les yeux. Il se décompose vers 250°, en acide valér ique et en acide 

benzoïque anhydres . Les alcalis le t rans forment en va léra te et en b e n -

zoate alcalins. On le p rodu i t en faisant réagir le ch lo ru re de benzoïle 

sur le valérate de potasse. ( M. CHIOZZA.) 

ACIDE PÉLARGOBENZOÏQUE ANHYDRE. C 3 2 H 2 J 0 6 = C 1 8 H' 7 0 3 ,C 1 4 H 5 0 3 . 

Cet acide est l iquide, oléagineux, p lus dense que l 'eau. Il se congèle à 

quelques degrés au-dessous de zéro. Lorsqu 'on le soumet à l 'action d ' u n e 

température gradue l lement croissante, il r é p a n d d ' abord des vapeurs 

acres, puis se dédouble en acide benzoïque et en acide pé la rgonique 

anhydres. Les alcalis le . décomposent en benzoate et en pé largonate 

alcalins. 

On le prépare c o m m e l 'acide valérobenzoïque a n h y d r e . 

(M. CHIOZZA.) 

ACIDE OENANTHYLOBENZOÏOUE ANHYDRE. C 2 , H , s 0 1 6 = C u H ' s O l 3 , C u H 5 0 3 . 

L'acide œnanthylobenzoïque est hu i l eux , d ' u n e o d e u r désagréable , 

d'une densité égale à 1 ,04 . L ' ammoniaque le t ransforme en u n mé lange 

d 'œnanthylamide et de benzoate d ' a m m o n i a q u e . On obtient l 'acide 

œnanthylobenzoïque a n h y d r e en décomposan t l 'cenanthylobenzoalo de 

potasse par le ch lo ru re de benzoïle. (MM. CHIOZZA et MALEKBA.) 

ACIDE MIRISTOBENZOÏQUE ANHYDRE. C«| ] 3 2 0« = C 2*H 2 70 3 ,C"H 50 3 . 

Cet acide cristallise en lamelles br i l lantes , d ' u n e odeur agréable et 

peu soluble» dans l 'é ther . Il fond à 38°. 

L'acide iniristobenzoïque a n h y d r e se produi t q u a n d on me t en contact 

le chlorure de benzoïle et l 'œnanthyla te de potasse. 

( M M . CHIOZZA et MALEKBA.) 

ACIDE SALICYLOBEINZOÏQLE AiVHYDRE. C 2 8H'°0 8 = C l 4 l l 5 0 5 ,C' 4 H 5 0 3 . 

L'acide salicylobenzoïque a n h y d r e est a m o r p h e , soluble dans l 'é ther , 

décomposable pa r l 'eau boui l lante en u n mélange d 'acide benzoïque et 

d'acide salicylique. 

On obtient l 'acide salicylobenzoïque a n h y d r e en chauffant un mélange 

de salicylate de soude et de ch lo ru re de benzoïle. ( M. CERHABDT.) 
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ACIDE CINNAMOBENZOÏQUE ANHYDRE. C^H^O6 = C 1 8 H'0 3 ,C l 4 H s 0 3 . 

L'acide c innamobenzoïque présente l 'aspect d ' u n e hu i l e grasse, à peu 

p rès incolore et inodore . Cet acide s 'hydra te l en temen t au contact de 

l 'air h u m i d e . Les alcalis le t rans forment en benzoate et en cinnamate 

alcal ins . On le p r épa re en faisant réagir 7 par t ies d e ch lo ru re debenzoïle 

su r 10 parties d e c innamate d e potasse desséché. (M. GERHARDT.) 

ACIDE CUMINOBENZOÏQUE ANHYDRE. C 3<1I 1 60 8 = C 2 0 H l l O 3 ,C H H 5 0 3 . 

Cet acide est hu i l eux , incolore et i nodore . Sa densi té , prise à 23°, est 

1,115. II r épand , lorsqu 'on le chauffe, des vapeurs acres et irritantes. 

L'acide cuminobenzoïque s 'altère l en t emen t au contact de l'air. Les 

alcalis le convertissent en u n mé lange d e benzoate et de cuminate 

a lcal ins . 

L'action d e l ' ammoniaque su r l 'acide cuminobenzoïque donne de la 

cuminamide et d u benzoate d ' a m m o n i a q u e . 11 se produi t parfois aussi 

dans cette réact ion u n e cer taine quan t i t é de benzamide . 

On p r é p a r e l 'acide cuminobenzoïque a n h y d r e en faisant réagir à une 

douce cha leur 15 par t ies de ch lo ru re de benzoïle su r 20 part ies de cumi

na t e d e soude desséché. 11 se forme d u c h l o r u r e de sodium et de l'acide 

cuminobenzoïque a n h y d r e que l 'on isole en t ra i t an t ce mélange par l'eau 

c h a u d e , qu i dissout seu lement le c h l o r u r e de sod ium. Après avoir lavé 

l 'acide cuminobenzoïque avec u n e dissolut ion é tendue de carbonate de 

soude , on le r eprend pa r l 'éther, qui , en s 'évaporant , le dépose à l'état 

d e p ú r e t e . (M. GERHARDT.) 

ACIDE BENZOÏQUE HYDRATÉ. G UH 50 3 ,HO. 

C" 1050,00 68,85 
H5 62,50 4,09 
O 3 300,00 19,67 
HO 112,50 7,39 

1525,00 100,00 

Propriétés. 

L'acide benzoique hyd ra t é est b lanc , solide ; il cristallise en aiguilles 

hexagonales . Il est inodore à l 'état de pu re t é , mais lorsqu 'on l'a retiré du 

benjoin, il conserve souvent u n e odeur ba l samique ; il rougit la couleur 

d u t o u r n e s o l ; il en t re en fusion à 120° et se sub l ime en partie à 145°. 

Il bou t à 239°. Sa vapeur a une densité égale à 4 ,26 , qui corresponda 

4 vo lumes ou 1 équivalent d 'acide. 11 exige p o u r se dissoudre 200 parties 

d 'eau froide et 25 par t ies d 'eau boui l l an te ; il est t rès soluble dans l'alcool 
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et l'éther. Sa saveur est b r û l a n t e et rappel le celle des hui les essentielles; 

il est très inflammable. Lorsqu 'on le fait passer en vapeur su r de la p ier re 

ponce chauffée au r o u g e , il se dédouble en acide ca rbon ique et en 

benzine : 

C 1 4I1 50 3 ,H0 = 2C0 2 + C l 2H e. 

Acide benzoïque. Benzine. 

(MM. BARRESWIL et BOUDAULT.) 

La même décomposition s 'opère quand on distille l 'acide benzoïque 

sur de la chaux ou de la b a r y t e caust ique (Mitscherlich), ou bien encore 

lorsqu'on fait t raverser aux vapeurs de cet acide u n t u b e de t e r r e por té 

au rouge et rempl i de fer en t o u r n u r e . (M. d 'Arcet .) 

Le chlore a t taque l 'acide benzoïque, sous l ' influence de la radiat ion 

solaire, et donne trois acides chlorés qu i ont p o u r formules : 

C"H<C103,HO; 
C"H 3C1 20 3,H0; 
C I 4H2CI303,fIO. 

(M. STENUOUSE.) 

L'acide benzoïque, chauffé en présence d u pe rch lo ru re de phosphore , 

se convertit en ch lo rure de benzoïle. (M. Cahours.) 

Le perch lorure d 'an t imoine t ransforme l 'acide benzoïque en acide 

chlorobenzoïque C < 4 H 4 C10 3 ,HO. 

L'acide benzoïque, t ra i té par l 'acide sulfur ique a n h y d r e , se change en 

acide sidfobenzoïque, qu i a p o u r formule C l 4 H 4 0 2 , ( S 0 3 ) 2 , H O . (M. Mitscher

lich.) 

L'acide azotique p e u t , en réagissant su r l 'acide benzo ïque , p r o 

duire l'acide nitrobenzoïque C , 4 H 4 ( A z 0 4 ) 0 3 , H O , et u n a u t r e acide, l'acide 

binitrobenzoïque C l 4 H 3 ( A z 0 4 ) 2 0 3 , H O . 

Prépara l iou. 

On prépare l 'acide benzoïque h y d r a t é pa r p lus ieurs procédés : 

1° L'essence d ' amande a m è r e , soumise à des influences oxydantes , ou 

exposée pendant longtemps à l ' a i r , se t ransforme en acide benzoïque 

hydraté : C « H 6 O a + O 2 = C 1 4 H 5 0 3 , H O . 

2° Le chlorure de benzoïle, t ra i té p a r la potasse, d o n n e d u benzoate 

de potasse dont on peu t re t i re r l 'acide benzoïque. 

3° La résine d u benjoin cont ient de l 'acide benzoïque tout formé ; on 

peut en ret irer cet acide pa r deux procédés différents : dans le premier 

procédé, on in t rodui t la résine dans u n e capsule q u e l 'on recouvre d ' un 

dôme de car ton ; en échauffant la capsule avec précaut ion , l 'acide b e n 

zoïque se volatilise et vient se déposer en beaux cr is taux nacrés sur les 

parois du dôme (PL LU). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Comme, dans cette disti l lation, on produi t u n e cer ta ine quant i té d'huile 

empyreuma t ique qui colore les cristaux d'acide benzoïque, on fixe habi

tue l l ement sur la capsule u n e feuille de papier non collé ; l 'huile empy

reumat ique est r e tenue pa r le papier , tandis q u e les vapeurs d'acide ben

zoïque le t raversent et donnen t , pa r l eur condensat ion sur le dôme, des 

cristaux parfai tement p u r s . 

Ce procédé pe rme t de re t i rer environ 4 p o u r 100 d 'acide benzoïque de 

la résine de benjoin. 

U° P o u r extraire l 'acide benzoïque d u benjoin, on suit quelquefois un 

au t re procédé, qui est fondé sur la solubilité d u beuzoate de chaux dans 

l 'eau. On fait bouill ir d u benjoin p e n d a n t que lques heures avec un lait 

de chaux ; on filtre et l 'on précipite la l iqueur pa r de l 'acide chlorhy-

d r ique . L'acide benzoïque b r u t ainsi ob tenu est purifié par la distillation 

ou pa r des cristallisations réi térées. 

5° L'acide h ippur ique , que l 'on t rouve pr inc ipa lement dans l 'urine des 

herbivores , se t ransforme facilement, sous l ' influence des acides, en sucre 

de gélatine et en acide benzoïque : 

C'WAzO 6 - f 2HO = C'4H503,HO + C<H5AzO«. 

Acide hippurique. Acide benzoïque. Sucre de gélatine. 

L'acide benzoïque peu t encore ê t re p r épa ré en faisant bouil l ir la disso

lution d 'acide h ippur ique avec d e l 'acide sulfurique et d u bi-oxyde de 

manganèse . (Voy. ACIDE HIPPURIQUE.) 

ACIDE BENZOÏQUE AMORPHE, ACIDE BENZO-ÉRÉSIQUE. 

Les résines de tolu et de benjoin, t rai tées pa r l 'acide azotique bouillant, 

donnen t u n acide benzoïque a m o r p h e , de cou leur j a u n e , d 'une saveur 

acide et amère , qui fond à 113° et qu i b o u t à 256°. Cet acide est soluble 

dans l 'eau boui l lante , l 'alcool et l 'é ther . Il forme avec les bases des sels 

moins solubles que les benzoates ordinai res . Lorsqu 'on l'expose à une 

douce chaleur , sous l ' influence d e l à radia t ion solaire, il se recouvre de 

cr is taux blancs d 'acide benzoïque ord ina i re . Il d o n n e le même acide 

quand on le soumet à la distillation. (M. E . KOPP.) 

BENZOATES. 

Les benzoates alcalins et celui d e manganèse sont t rès solubles dans 

l 'eau et cristall isables. Le henzoate de chaux exige environ 20 fois son 

poids d 'eau p o u r se d issoudre . Les benzoates de p lomb , de baryte et de 

s t ront iane sont à peu près insolubles dans l 'eau froide. Le benzoate d'am

moniaque est dél iquescent ; on l 'emploie quelquefois, comme lesuccinate 

d ' ammoniaque , p o u r précipi ter les sels neu t r e s de sesquioxyde de fer et 
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doser ce métal. Lorsqu 'on le chauffe, il en t re en fusion, laisse dégager 

de l'eau, de l ' ammoniaque, et u n e subs tance volatile, le henzonitrile 

C14IPAz, qui diffère du benzoate d ' ammoniaque par k équivalents d 'eaii . 

Les phénomènes que présente la distillation d u benzoate de chaux ont 

été principalement étudiés par MM. Péligot, Mitscherlich et Chancel . 

Quand on chauffe avec précaut ion le benzoate de chaux , il se t r ans* 

forme en carbonate de chaux et en benzone C 2 6 H 1 0 O 2 . 

On voit que la benzone se p rodu i t dans les mômes circonstances q u e 

l'acétone, et que , semblable à cette de rn iè re substance, elle diffère de 

l'acide qui lui a donné naissance par 2 équivalents d 'acide carbonique . 

Lorsqu'on distille le benzoate de chaux sur u n excès de chaux , on o b 

tient la benzine et u n h y d r o c a r b u r e qui a beaucoup d 'analogie avec la 

naphtaline, dont il présente la composit ion, mais dont il diffère cependan t 

par quelques propriétés. 

Le benzoate de cuivre, soumis à la distil lation, d o n n e u n composé 

blanc et cristallisable qui a. p o u r formule C 1 4 H 5 0 2 , et que l 'on n o m m e 

oxyde benzoïque. Ce corps cristallise en pr ismes rhombo ïdaux ohliques, 

fusibles à 70°, d 'une odeur agréah le . Trai té par la potasse, il dégage d e 

l'hydrogène et donne du benzoate de potasse. Le chlore le t ransforme en 

un composé ayant pour formule ; C28H'JC104 ( MM. Ett l ing et S tenhouse ) . 

Voici les formules des benzoates les mieux connus : 

Benzoate d'ammoniaque. Azll 3,HO,GMH 50 3. 
Benzoate de chaux. . . . CaO,CHll 50 3,4HO. 
Benzoate de cuivre . . . CuO,C , 4II303,HO. 
Benzoate de plomb . . . PbO,C"U s03,[IO. 
Benzoate d'argent. . . . AgO,C 1 4H 50 3. 

Action dp eblore sur le benzoate de potasse. 

Lorsqu'on fait passer l en tement u n couran t de chlore dans u n e solution 

de benzoate de potasse fortement a l ca l i ne , il se forme d u ch lo ru re de 

potassium, il se dégage de l 'acide ca rbonique et l 'on obtient u n nouvel 

acide chloré, Vacide nicéique monochloré, qu i n e diffère d e l 'acide p h é -

nique que par la substi tut ion de 1 équivalent de chlore à 1 équivalent 

d'hydrogène et la fixation de 2 équivalents d 'oxygène. 

L'acide nicéique monochloré a p o u r formule : C ' 2 H 5 C10 4 . Il fond à 150° 

et bout à 215°; sa densité est 1,29. Il forme des cr is taux pr i smat iques 

groupés en choux-fleurs . M. Saint-Èvre a ob tenu Vëther chloronieéique 

et la vhloronicéumide. L'acide chloronieéique, soumis à l 'action d e l 'acide 

azotique fumant, donne naissance à deux p rodu i t s : 

1° A Vacide chloronieéique nitroyéné C ^ H ^ A z O ^ O O ' ; 

2" A un acide qui a p o u r formule C l 0 H 4 (Az0 4 )C in ' . 
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ÉTHEB BENZOÏQUE. C 1 8H 1 0O 4 = CWCC'^tHO 3. 

C ' 8 1350,00 72,00 

H 1 0 125 ,00 6,66 

O4 400 ,00 21,34 

1875,00 100,00 

Propriétés. 

L'éther benzoïque est liquide, incolore, oléagineux, insoluble dans 

l'alcool et l 'éther, d'une densité égale à 1,053 ; sa densité de vapeur est 

5 ,407 ; il bout à 209°. 

Cet éther, soumis à l'influence du chlore, donne de l'éther chlorhy

drique et du chlorure de benzoïle. 

Préparation. 

On peut préparer l'éther benzoïque : 1° en distillant un mélange 

formé de 4 parties d'alcool, de 2 parties d'acide benzoïque et de 11 par

ties d'acide chlorhydrique concentré ; 2° en chauffant légèrement un 

mélange à volumes égaux de chlorure de benzoïle et d'alcool absolu; il 

se forme de l'acide chlorhydrique et de l'éther benzoïque qu'on précipite 

en ajoutant de l'eau à la liqueur. 

Q u a n d on disti l le le chloronicéate de b a r y t e en présence d 'un excès de 

b a r y t e , il passe d ' abord u n l iquide qui a p o u r formule C'°H5C1 : c'est le 

nicène monochloré. E n chauffant davantage , u n e décomposition secon

da i re se manifeste ; il passe à la distillation u n corps qu i se condense à 

l 'é ta t sol ide d a n s le col de la co rnue et qu i a p o u r formule C 2 o H 1 2 . Cet 

h y d r o g è n e ca rboné a reçu le n o m de paranicène. 

Le nicène monoch lo ré et le p a r a n i c è n e , trai tés p a r l 'acide azotique 

fumant , sont t ransformés en nicène n i t romonoch lo ré et paranicène nitré. 

Ces deux corps , traités pa r le su l fhydra te d ' a m m o n i a q u e , donnent la 

ch loronic ine et la paran ic ine . 

La chloronicine C 1 0 H 6 ClAz est un alcaloïde solide, so luble dans l'éther, 

d a n s les acides c h l o r h y d r i q u e , azotique, acét ique, oxalique, étendus; 

préc ip i table pa r l ' ammoniaque et les au t r e s bases , mais dépourvu de toute 

réac t ion alcaline, a l térable à l 'air et à la lumiè re . 

La paranicine C^H^Àz est un alcaloïde solide, sans réaction alcaline, 

so lub le d a n s l 'é ther , d o n n a n t naissance à des sels solubles et cristallisables 

avec des acides ch lo rhydr ique , azotique, acét ique, é tendus . L'ammoniaque 

la préc ip i te de ses dissolutions sous la forme d e flocons j aunes . 

( M . SAINT-ÈVRE.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BENZAMIDE. 189 

Il existe un ëther benzoïque de. l'esprit de bois ou benzonte de méthylène, 

qui a pour formule C 2 H 3 0 , C l 4 H 5 0 3 . Cet é ther s 'obtient, soit en disti l lant 

un benzoate avec d u sulfate de mé thy lène C 2 H 3 0 , S 0 3 , soit en chauffant 

un mélange formé de 2 part ies d 'acide benzoïque, 1 par t ie d 'acide su l fu-

rique et 1 partie d'esprit de bois. 

Le benzoate de méthy lène est o l éag ineux , d ' u n e odeur qu i rappel le 

celle des amandes amères ; il est p lu s l ou rd q u e l 'eau ; il bou t à 108". Sa 

densité de vapeur est égale à 4 ,75 . 

L'éther benzoïque de l'huile de pomme de terre ou benzoate d'amylène 

C 1 0 H l l O,C' 4 H 5 O 3 s 'obtient en dist i l lant 1 par t ie d 'hu i le de p o m m e d é t e r r e 

et 2 parties d'acide sulfurique avec d u benzoate de potasse. Cet é ther est 

liquide et bout en t re 252° et 254°. 

BENZAMIDE. C^^O^AzII 2. 

C» 1050,00 69,42 
H7 87,50 5,78 
O2 200,00 13,22 
Az 175,00 11,58 

1512,50 100,00 

La benzamide a été découver te p a r MM. Liebig et W œ h l e r . 

Propriétés. 

En admettant dans cette substance l 'existence d u composé AzH 2 , 

qui paraît dans bien des cas se compor te r c o m m e u n corps s imple, et 

auquel on a donné le n o m A'amidogène, la benzamide devient u n a m i -

dure de benzoïle cor respondant au ch lo ru re . 

On voit de p lus que la benzamide n e diffère d u benzoate d ' a m m o 

niaque AzH 3 ,HO,C 1 4 H s 0 3 que p a r 2 équivalents d ' eau , et qu ' on peu t , en 

conséquence, la considérer c o m m e u n vér i tab le amide . 

La benzamide cristallise en p r i smes droi t s r h o m b o ï d a u x , fusibles à 

115°, volatils, solubles dans l 'eau, l 'alcool et l 'é ther ; elle est décomposée 

par les acides et les alcalis en acide benzoïque et en a m m o n i a q u e . 

Le potassium, l 'acide benzoïque a n h y d r e et le ch lo ru re de benzoïle, 

transforment la benzamide en benzoni t r i le . 

Le brome donne avec la benzamide u n composé qui a p o u r formule 

C 1 4 H 5 0\AzH 2 ,Br 3 . 

L'oxyde de m e r c u r e p rodu i t avec la benzamide u n e combinaison 

cristalline C ' 4 H i Hg0 2 ,ÂzH' 2 , qui a été n o m m é e benzamide mercurique 

(M. Dessaignes). 
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Préparation. 

On peu t p r épa re r la benzamide pa r différents procédés : on l'obtient 

o rd ina i rement eu t ra i tan t le ch lo rure d e benzoïle pa r l 'ammoniaque 

C 1 4 0 5 0 2 C 1 + ÀzH 3 = HC1 + C ' 4 H 5 0 2 , A z H 2 ; elle p r e n d aussi naissance par 

l 'action de l 'acide p lomb ique sur l 'acide h ippu r ique . 

ACIDE BEUZAMIOUE. C l 4H sAz03»HO. 

C" 1050,00 61,31 
H8. 75,00 4,37 
Az 175,00 10,21 
O 3 300,00 17,51 
HO 112,50 6,60 

1712,50 100,00 

Propriétés. 

L'acide benzamique présente l 'aspect de mamelons blancs, qui sont 

inodores , fusibles, solubles dans l 'eau, l 'alcool et l 'é ther . 

La dissolution aqueuse d'acide benzamique s 'altère lentement au con

tact de l 'air et dépose u n e substance résineuse de couleur brune . Le 

chlore y p rodui t u n précipité amorphe qu i se dissout dans l'alcool avec 

u n e couleur violette. 

L'acide sulfurique et l 'acide azotique donnen t avec l 'acide benzamique 

des combinaisons cristallisables. Nous ind iquons ici les formules de ces 

composés : 

C'*H6Az03,S03,3tlO. 
C 1 4H 8Az0 3,AzO\2HO. 

(M. GERLAND.) 

Quand on t ra i te l 'acide benzamique pa r l 'acide azotique bouillant, il 

se converti t en acide carbazotique. 

Les benzamates alcalins sont solubles dans l 'eau et l 'alcool. 

Lebenzamate d 'a rgent AgO,C l 4 H 6 Az0 3 est b lanc et amorphe au moment 

où il vient de se former, mais il se convert i t peu à peu en une poudre 

cristalline. 
Préparation. 

L'acide benzamique se p répare en faisant bouil l i r u n e dissolution al

coolique d e ni t robenzoate d ' ammoniaque sa turée d 'hydrogène sulfuré. 

La l iqueur verdi t , se t roub le et dépose d u soufre. On la filtre, et après 

l'avoir évaporée j u s q u ' à consistance s irupeuse, on y verse de l'acide acé

t ique, qu i me t en l iberté l 'acide benzamique. (M. Zmm.) 
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BEN/.IMIDE. 191 

BENZONITRILE. C , 4H 5Az. 

C". 
H*. 
Az. 

1050,00 
62,50 

175,00 

81,55 
4,85 

13,60 

1287,50 100,00 

Ce composé est soluble en toutes propor t ions dans l 'alcool et dans 

l'éther. 11 bout à 191". Sa densi té d e vapeur est 3 , 6 1 . La formule 

C l 4H 5Az représente h vo lumes de vapeur de benzonitr i le . Les acides et 

les alcalis hydratés t ransforment le benzonitr i le en benzoate d ' a m m o 

niaque en fixant lx équivalents d 'eau : 

Le benzonitrile, mis en contact avec l ' hydrogène sulfuré, en absorbe 

2 équivalents et forme u n composé n o u v e a u , la benzarnide sulfurée 

C l 4H 5Az,2HS, qui cristallise en longues aiguilles d ' u n j a u n e de soufre 

présentant un aspect satiné (M. Cahours) . 

L'acide azotique fumant convert i t le benzonitr i le en benzonitrobenzile 

C»H 4(Az0 4)Az. 

Le benzonitrobenzile cristallise en aiguilles soyeuses, incolores, s o l u -

bles dans l'eau bouil lante et dans les acides, 

Le benzonitrile s 'obtient o rd ina i r emen t : 

1° Par la distillation du benzoate d ' ammon iaque seul ou en présence 

de la baryte ; 

2° Par l'action de l 'acide phosphor ique a n h y d r e su r le benzoate d ' am

moniaque ou sur la benzarnide ; 

3° Par l'action du pe rch lo ru re d e phosphore su r la benzarnide. 

Cette substance, découverte pa r M. Lauren t , est au benzoate acide 

d'ammoniaque ce que le benzoni tr i le est a u benzoate n e u t r e d ' a m m o 

niaque. On la rencontre dans l 'essence d ' a m a n d e amère b ru te . 

La benzimide est b l anche , pu lvéru len te , fus ible , peu soluble dans 

l'alcool et l 'éther. 

L'acide sulfurique la dissout en la colorant en b leu . 

Lorsqu'on la t rai te pa r l 'acide ch lo rhydr ique , elle donne d u ch lo rhy 

drate d 'ammoniaque et de l 'essence d ' a m a n d e amère . 

C14H5Az + 4HO = AzH 3 ,HO,C uH 50 3 . 

BENZIMIDE. C 2 8H",Az0 4 . 
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BENZONE. ( W O 2 . 

C 2 6 1950,00 85,71 

H 1 0 125 ,00 5,49 

O 2 200,00 8,80 

2275,00 100,00 

La benzone est solide, insoluble dans l 'eau, assez soluble dans l'alcool 

et t rès soluble dans l 'éfher ; elle cristallise en gros pr i smes transparents 

d e 2 à 3 cent imètres de longueur et d ' une teinte légèrement ambrée. Elle 

fond à 46" en u n e hui le épaisse qu i se solidifie pa r l 'agitation ; elle entre 

en ébull i t ion à 315° , et distille complè tement et sans altération à cette 

t e m p é r a t u r e . Sa vapeur b r û l e avec u n e flamme éclairante et a une odeur 

é thérée agréable . A chaud, l 'acide azotique fumant l 'a t taque et la trans

forme en un corps hu i leux é p a i s , res tan t long temps l iquide, soluble 

d a n s l 'é ther et se déposant de sa solution é thérée sous la forme d'une 

p o u d r e cr is ta l l ine, légèrement j a u n â t r e . Ce corps est la benzone binitrée 

C 2 6 H 8 ( A z 0 4 ) 2 0 2 . Traitée p a r le sulfhydrate d ' a m m o n i a q u e , la benzone 

bini t rée donne un alcaloïde, la flavine, qui a p o u r formule : C 2 6 H 1 2 Az 2 0 2 . 

Sous l 'influence de la chaux potassée, la benzone donne , à une tempé

r a t u r e voisine de 260", d u benzoate de potasse et de la benzine, sans 

dégager de l 'hydrogène . 

On obtient la benzone en dist i l lant le benzoate d e chaux . 

( MM. PÉLIGOT, MITSCHERXICH et CHANCEL.) 

BENZINE. C , 2 H 6 . 

C 1 2 900 ,00 92,30 

H 6 75 ,00 7,70 

975,00 100,00 

On d o n n e souvent à cette subs tance le n o m d e benzène, benzole, 

phène, e tc . 

Propriêïés. 

La benzine est l impide, incolore, d ' u n e saveur sucrée, d 'une «deur 

agréable et é thérée. Sa densi té est égale à 0 , 8 5 ; sa densi té de vapeur est 

égale à 2 , 3 7 8 . Elle bou t à 86". Lorsqu 'on l 'expose à u n froid de 0°, elle 

se solidifie en cristallisant ; elle est soluble dans l 'eau, l 'alcool, l'éther et 

l 'esprit de bois. 

La benzine, trai tée par le ch lore , sous l ' influence de la lumière solaire, 

d o n n e naissance à d u ch lo ru re de benzine C l 2 H s C l e . Ce composé cristal-
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BENZINE. 193 

lise en prismes droits aplatis ; il fond à l/iO° et bou t à 288°. Sa véri table 

formule paraît être C 1 2H 3C1 3 ,3HC1 ; car , lo rsqu 'on le fait chauffer avec u n 

alcali, il se décompose de la man iè re suivante : 

C12H3C13,3HC1 - f 3MO = 3HO + 3MC1 + CI2H3C13. 

Benzine trichlor6e. 

La benzine trichlorée est hui leuse , inco lore ; sa densi té à 7° est égale à 

l,Wi7. Elle est insoluble dans l 'eau, soluble dans l 'alcool et l ' é ther ; elle 

bout à 210°. Sa densité de vapeur est 6 ,37. 

Le brome agit sur la benzine comme le ch lore e t d o n n e naissance a u x 

deux produits suivants : 

C l 2H3Br3,3HBr. 
C 1 2H 3Br 3. 

L'acide azotique fumant a t t aque la benzine et p r o d u i t u n composé 

azoté nommé nitrobenzine : C l 2 H r , À z 0 4 . (M. Mitscherlich.) 

La nitrobenzine est l iquide, d ' u n e odeur de cannel le et d ' amande 

amère. Sa densité à 15° est égale à 1,209. El le b o u t à 213° ; sa densi té 

de vapeur est k,U0. E l le est peu soluble dans l 'eau, t rès soluble d a n s 

l'alcool et l 'éther. Lorsqu 'on expose au froid la n i t robenzoïne , elle se 

solidifie en aiguilles cristall ines. La ni t robenzine, soumise à l ' influence d e 

l'hydrogène naissant, se t ransforme en ani l ine : 

C 1 2 H 5 . \z0 4 + 6H = ZlHO + C'2H'Az. 

Nitrobenzine. Aniline. 

Cette réaction r e m a r q u a b l e p e r m e t d e constater la présence de l\ 

benzine, même lorsqu 'e l le est mélangée à u n au t r e c a r b u r e d ' h y d r o 

gène. On traite le mélange p a r l 'acide azot ique , il se p r o d u i t de la n i t ro 

benzine; on met cette subs tance en présence de l 'eau acidulée p a r l 'acide 

sulfurique et d u zinc en g rena i l l e , il se forme de l 'anil ine qui j eu i t de la 

propriété de se colorer en p o u r p r e violet sous l ' influence d u ch lo ru re d e 

chaux. (M. Hoffmann.) 

L'acide sulfhydrique t ransforme t rès facilement la n i t robenz ine en 

aniline. Il se dépose du soufre dans cette réaction*. 

C 1 2H 5Az0 4 + 6IIS = C'2H7Az + 63 - f ÛHO. 

Quand on fait agir l 'acide azotique fumant sur lâ ni t robenzine, on 

obtient la binitrobenzine C i a H 4 (À.z0 4 ) 2 qui est solide et cristallisable 

(M. Deville.) 

La binitrobenzine, t rai tée pa r \t% u i rnydra te d ' ammoniaque , se c o n 

vertit en nitmnilin*. (MM. Musprat t et Hoffmann.) 
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Si l 'on p ro longe l 'action d u sul fhydra te d ' a m m o n i a q u e , on obtient un 

nouvel alcaloïde, la semibenzidame (M. Zinin.) 

La semibenzidame est b r u n e , a m o r p h e , soluble d a n s l 'alcool et l'éther. 

El le s 'altère p r o m p t e m e n t a u contact d e l 'air . 

La ni t robenzine, chauffée en présence d ' u n e dissolut ion alcoolique 

de potasse, d o n n e u n corps part icul ier n o m m é azobenzide et qui a pour 

formule C l 2 H 5 Az (M. Mitscherlich). 11 se p rodu i t en ou t re , dans cette réac

t ion, de l 'ani l ine et u n e substance cristallisable C 1 2 H 5 AzO, Yazoxybenzide. 

(M. Zinin.) 

L'azobenzide se présente en cr is taux rouges , qu i fondent à 65°, se vola

tilisent à 193°, se dissolvent dans l 'eau et l 'alcool. 

L'acide azotique m o n o h y d r a t é , en agissant su r l 'azobenzide, donne 

naissance aux deux composés suivants : 

L'azobenzide nitrë. . . C , 2H 4(Az0 4)Az. 
L'azobenzide binitrë. . C 1 2H 3(Az0 4, l 2Az. 

(M. ZININ.) 

Le sulfhydrate d ' ammoniaque t ransforme l 'azobenzide binitré en 

u n e base organique nouvel le , la diphënine C 1 2 H 5 Az 4 . (MM. Laurent et 

Gerhard t . ) 

Lorsqu 'on fait agir l 'acide sulfureux ou l 'acide sulfhydrique sur l'azo

benzide dissoute dans l 'alcool ammoniaca l , on obtient u n alcali nommé 

benzidine, et qui a p o u r formule C , 2 H 6 Az. (M. Zinin.) 

La benzidine cristallise en paillettes d ' un b l a n c argenté , peu solubles 

dans l 'eau, t rès solubles dans l 'alcool et l 'é ther , fusibles à 108°. Elle 

forme avec les acides des sels cristallisables. 

Le chlorhydrate de benzidine C 1 2 H 6 Az,HCl, p résen te l 'aspect de lames 

rhomboïda les incolores, qu i sont insolubles d a n s l 'é ther , solubles dans 

l 'eau, dans l 'alcool et inal térables au contact de l 'air . 

Le sulfate de benzidine C 1 2 H 6 A z , S 0 3 , H 0 , est b l anc , pulvérulent , peu 

soluble dans l 'eau et l 'alcool. On l 'obt ient d i rec tement en versant de 

l 'acide sulfurique dans u n e dissolution de benzidine . 

L'azoxybenzide, t rai té pa r l 'acide azot ique , d o n n e Yazoxybenzide nitrë 

C 1 2 H 4 (Az0 4 )AzO. (M. Zinin.) 

La benz ine , soumise à l 'action de l 'acide sulfurique a n h y d r e , donne 

d ' abord u n e substance cristalline n e u t r e C 1 2 H 5 S 0 2 , la sulfobenzine, dans 

laquel le 1 équivalent d 'hydrogène d e la benzine se t rouve remplacé par 

1 équivalent d 'acide sulfureux. Il se p rodu i t en m ê m e temps dans cette 

réaction u n acide sulfobenzinique C l 2 H , ï , ( S 0 3 ) 2 . Cet acide, en se combinant 

avec les bases, p e r d un équivalent d 'eau ; les sulfobenzinates ont donc 

p o u r formule générale : M O , C 1 2 H 5 S 2 0 5 . (M. Mitscherlich.) 

Les sulfobenzinates métal l iques , distillés en présence de l'oxychlorure 

de phosphore , donnen t le chlorure de svlfobenzinile C 1 2 H 5 S 2 0 4 ,C1 . 
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ACIDE CHL0BÛBEN70ÏQIE. 195 

Ce composé est l iquide, oléagineux, incolore, d ' u n e odeur p r o n o n c é e 

d'amande amère. Sa densi té , pr ise à 23°, est 1,378 ; il bou t à 254°. 

Les alcalis le t ransforment en ch lo ru re et en sulfobenzinate alcal ins . 

L'ammoniaque le convert i t en u n mé lange de ch lo rhydra te d ' a m m o 

niaque et de sulfobenzidîlamide C 1 2 H 6 S 2 0 4 A z H 2 . 

(MM. CERHARDT et CHANCEL.) 

Préparation. 

La benzine se produi t en décomposant le benzoate d e c h a u x p a r l a 

chaleur (M. Péligot) ou en chauffant 1 par t ie d 'acide benzoïque et 3 par t i es 

d'hydrate de chaux (Mitscherlich) : elle p r e n d naissance dans la d i s t i l l a 

tion d 'un g rand n o m b r e d e mat ières organiques , p r inc ipa lement d a n s 

celle des huiles grasses. 

Le goudron ret i ré de la houi l le , dans la fabrication d u gaz d 'éclai rage, 

contient une assez forte p ropor t ion d e benzine ; mais cette subs tance s 'y 

trouvant mélangée avec u n g r a n d n o m b r e de mat ières é t rangères , il est 

difficile de l 'obtenir à l 'état d e pu re t é . 

Pour y parvenir , on distille le goud ron dans des cornues d e fonte 

On sépare, dans l 'huile p rovenan t de cette distil lation, les par t ies les p l u s 

volatiles qui , agitées successivement avec de l 'acide sulfurique affaibli, 

de l'eau et u n e dissolution de potasse é tendue , a b a n d o n n e n t les acides 

et les alcalis qu 'el les r enfe rment . Après avoir été ainsi purifiées, el les 

sont soumises à des distil lations fractionnées : la benzine passe d a n s l e 

récipient entre 80° et 85° ; on la recuei l le à pa r t et l 'on achève d e la p u r i 

fier en la congelant et en la c o m p r i m a n t au moyen d ' u n e presse . 

ACIDE CHLOROBENZOÏQUE. C14H4C103,HO. 

L'acide chlorobenzoïque cristallise en aiguilles b r i l l an tes , qu i sont 

fusibles vers 125°, volatiles sans décomposit ion et t rès solubles d a n s l 'eau 

chaude. 

La plupar t des chlorobenzoates se dissolvent dans l ' eau. 

Le sel de bary te BaO,C 1 4 H 4 C10 3 , forme des cr is taux radiés o u d e pet i t s 

mamelons d 'un b lanc éclatant . 

Le cldorobenzoate d'argent a p o u r fo rmule AgO,C l 4 H 4 C10 3 . 

On produit l 'acide chlorobenzoïque : 

1° En trai tant l 'acide benzoïque p a r le p e r c h l o r u r e d ' an t imoine ; 

2° En décomposant le ch lo ru re d e chlorobenzoïle p a r l 'eau boui l lan te : 

C'<H<C1202 + 2HO == C'<H4C103,HO + HCI. 

Chlorure 
de rliloroberi7o'i1e. 

Acide 
chlorobenzoïque. 
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1 9 6 KSSENC.ES. 

ACIDE BROMOBENZOÏQUE. C , 4H 4Bl0 3,HO. 

Le b r o m e , en agissant sur le benzoate d ' a rgen t , d o n n e naissance à un 

acide b r o m e , l'acide bromobenzoïque C , 4 H 4 B r 0 3 , H 0 , dans lequel l 'équiva

len t d ' hydrogène de l 'acide benzoïque est r emplacé pa r 1 équivalent de 

b r o m e . 

L'acide bromobenzoïque est cr is tal l in, peu so luble dans l 'eau, très 

so luble d a n s l 'alcool, l 'é ther et l 'esprit de bois . Il fond à 1 0 0 ° et se 

sub l ime vers 2 5 0 ° . Sa vapeur est combust ib le et b r û l e avec u n e flamme 

écla i rante b o r d é e d e vert . 

La dissolution d 'acide b romobenzoïque n e précipite pas l'azotate 

d ' a rgen t . 

Les bromobenzoates alcalins et a l ca l ino- t e r reux sont solubles dans l'eau 

et cristal l isables. Les sels à base de p l o m b , d e cuivre et de protoxyde de 

m e r c u r e sont t rès p e u solubles. 

P o u r ob ten i r l 'acide bromobenzoïque , on place dans u n flacon à large 

o u v e r t u r e d u benzoate d 'a rgent desséché, et au -dessus d e ce sel u n petit 

t u b e de ve r r e con tenan t d u b r o m e . Après avoir bouché le flacon, on 

l ' a b a n d o n n e à l u i -même ; le benzoate d ' a rgen t absorbe les vapeurs de 

b r o m e , il se p rodu i t d u b r o m u r e d ' a rgen t et de l 'acide bromobenzoïque. 

E n t ra i t an t ce mé lange pa r l 'é ther , on dissout l 'acide bromobenzoïque, qui 

se dépose à l 'é tat cristal l in, p a r l 'évaporat ion de la l iqueur . 

(M. PÉLIGOT.) 

ACIDE NITROBENZOÏQUE. C 1 4H 4(Az0 4)0 3,HO. 

L'acide n i t robenzoïque a été découver t p a r M. G.-J. Mulder . On 

l 'obt ient en t ra i tant l 'acide benzoïque p a r l 'acide azotique fumant. 

L 'acide n i t robenzoïque est cristallisable ; p e u soluble dans l 'eau froide, 

p lus so luble dans l 'eau boui l lan te . Il fond à 1 2 7 ° et se subl ime ensuite 

e n longues aiguilles b lanches . Sa vapeur est p iquan te et provoque la 

t oux . 

Tra i té p a r le p e r c h l o r u r e de phosphore à c h a u d , l 'acide nitrobenzoïque 

d o n n e d u c h l o r u r e d e benzoïle n i t r é . (M. Cahours . ) 

E n faisant agir le su l ihydra t e d ' a m m o n i a q u e su r l 'acide nitrobenzoïque, 

on obt ien t u n acide pa r t i cu l i e r , l'acide benzamique C 1 4 H 8 Az0 3 ,H0 . 

(M. Zinin.) 

Les nitrobenzoates sont généra lement solubles dans l 'eau, dans l 'al

cool et cristall isables. I ls font explosion lo rsqu 'on les chauiîe et donnent 

de la n i t robenzine q u a n d on les soumet à l 'action d ' une chaleur 

m o d é r é e . 
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NITROBENZAMIDE. 197 

Nous indiquons ici les formules des p r inc ipaux ni t robenzoates : 

Nitrobenzoate de baryte. . . BaO,C"H<(AzO*)Oî,/lHO. 
Nitrobenzoate de strontiane . StO,C 1 4H 4(Az0 4)0 3,2HO. 
Nitrobenzoate de chaux. . . CaO,Cl4H4(AzO<)03,2HO. 
Kitrobenzoate de manganèse. MnO,C'4H4(AzO ,')03,4HO. 
Nitrobenzoate de zinc. . . . ZnO,C 1 4H 4(Az0 4)0 3,5HO. 
Nitrobenzoate de plomb . . . PbO,C 1 4H 4(Az0 4)0 3 . 
Nitrobenzoate de cuivre. . . CuO,C , 4H 4(Az0 4)0 3,HO. 
Nitrobenzoate d'argent. . . . AgO,C 1 4Il 4(A7.0 4)0 3. 

L'éther nitrobenzoïque C 4 H 5 0 , C 1 4 H 4 ( Â z 0 4 ) 0 3 , est sol ide, i nco lo re ; il 

cristallise en pr ismes r h o m b o ï d a u x droi ts . Il fond à 47° et b o u t à 296°. 

(M. E. Kopp.) 

NITROBENZAMIDE. C 1 4 H c 0 6 Az 2 . 

Cette substance, découver te pa r M. Field, en décomposan t pa r la c h a 

leur le nitrobenzoate d ' a m m o n i a q u e , peu t ê t re ob tenue p lu s facilement 

avec l 'éther ni t robenzoïque et l ' ammoniaque . 

C4Il i0,C1'»H4(AzO4)03 + AzH3 == C'HG0 2 + C 1 4H 60°Az 2. 

Éther nitrobenzoïque. Nitrobenzamide. 

On la produi t aussi en t ra i tant le ch lo ru re de benzoïle n i t ré pa r l ' a m 

moniaque. (M. Cahours.) 

La ni trobenzamide est insoluble à froid ; elle cristallise pa r le re f ro i 

dissement de sa solution boui l lan te en belles aiguilles j a u n e s . 

La ni t robenzamide dissoute dans l 'eau et t ra i tée p a r le sulfhydrate 

d 'ammoniaque, donne u n dépôt de soufre et d e la carbanilamide ou urée 

anilamique, qui est représen tée pa r d u ca rbona te doub le d 'ani l ine et 

d'ammoniaque, moins U équivalents d ' eau . Ce passage r e m a r q u a b l e d ' u n 

corps de la série benzoïque à la série ani l ique a été signalé p a r M. Chancel . 

La carbanilamide cristallise en beaux pr i smes aplat is , incolores , d ' u n e 

saveur nitrée, fusibles à 72°, solubles dans l 'eau sans a l téra t ion. Les 

alcalis hydratés en séparent successivement de l ' ammoniaque e t d e 

l'aniline. 

La carbani lamide se dissout dans les acides et p résen te tous les c a r a c 

tères d 'une véri table base . E l le para î t iden t ique avec la flavine. 

(M. Chancel.) 

Lorsqu'on traite la ca rban i lamide p a r la chaux potassée, elle se décom

pose d 'abord en carbanilate de potasse et en a m m o n i a q u e . Si l 'on cont inue 

l'action, le carbani late forme d u ca rbona te de potasse et de l 'aniline. 

Le carbanilate de potasse, t ra i té p a r l 'acide acétique, donne des c r i s 

taux orangés d'acide carbanilique p u r . Cet acide est isomère avec l 'acide 

bcnzamique de M. Zinin et avec l 'acide an th ran i l ique d e M. Fri tszche. 
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La carbani lamide appar t ien t à u n e classe d e corps d e m ê m e ordre que 

les amides : M. Hoffmann a découvert Yoxanilamide p a r m i les produits 

de la réaction d e l 'acide ch lo rhydr ique sur la cyani l ine. 

La n i t robenzamide , chauffée en présence d ' une dissolution é tendue de 

potasse, p e r d d e l ' ammoniaque et se change en ni t robenzoate de potasse. 

ACIDE BINITROBENZOÏQUE. C u H 3 (Az0 4 ) 2 0 3 ,HO. 

Cet acide a été ob tenu pa r M. Cahours en t ra i tant l 'acide benzoïque par 

1 5 o u 2 0 fois son poids d ' un mélange à par t ies égales d 'acide sulfurique 

de Nordhausen et d 'acide azotique fumant . 

L'acide bini trobenzoïque cristallise en lames miroi tantes ou en prismes 

raccourcis t rès br i l lants , suivant la concentra t ion de la l iqueur et la rapi

dité d u refroidissement. Cet acide fond à une t empé ra tu r e peu élevée; 

chauffé doucement , il se sub l ime sans éprouver d 'a l térat ion. L'eau n'en 

dissout que des traces à froid : elle en dissout p lu s à la t empéra ture de 

l 'ébullition. L'alcool et l 'é ther dissolvent, su r tou t à chaud , l 'acide binitro

benzoïque. 

M . Cahours a p rodu i t Yéther binitrobenzoïque C 4 H 5 0 , C 1 4 H 3 ( À z 0 4 ) 2 0 3 en 

dissolvant j u squ ' à saturat ion l 'acide binitrobenzoïque. dans de l'alcool 

concent ré et boui l lan t . Cet é ther cristallise en aiguilles déliées et très 

b r i l l an te s , à peine colorées en j a u n e . 

L'acide bini t robenzoïque forme, avec la potasse, la soude et l 'ammo

niaque, des sels solubles et cristallisables qu i s 'obt iennent directement 

en sa tu ran t l 'acide pa r ces bases. 

ACIDE SULFOBENZOÏQUE. C»<I1403,S205,2HO. 

Cet acide est cristallisable, dé l iquescen t , et d ' u n e saveur astringente. 

On le p répa re en faisant arr iver des vapeurs d 'ac ide sulfurique anhydre 

dans u n petit ba l lon qui contient de l 'acide benzoïque desséché. 

L'acide sulfobenzoïque ainsi ob tenu renferme toujours u n e certaine 

quant i té d 'acide benzoïque qu 'on sépare en t ra i tan t le mélange par 

d e l 'eau froide et en fd t rant la l iqueur . La dissolution est alors saturée 

p a r d u carbonate de ba ry te , soumise à l 'évaporat ion et additionnée 

d 'acide ch lo rhydr ique . E l le dépose, par le refroidissement, des cristaux 

b r i l l an t s d e sulfobenzoate acide de ba ry te . Ce sel, décomposé par une 

p ropor t ion convenable d 'acide sulfurique, d o n n e d e l 'acide sulfoben

zoïque p u r . 

Les sulfobenzoates ont p o u r formule généra le ( 1 I 0 ) 2 , C ' 4 H 4 0 3 , S ! Î 0 5 ; la 

p l u p a r t d ' en t re eux sont cristallisables. Lorsqu 'on les calcine en pré

sence de la potasse, ils laissent u n rés idu contenant d u sulfite et du sulfate 

de potasse. ( M . MITSCHERLICB.) 
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AMYGDALITE. 

Cette substance a été découver te pa r MM. Robique t et Bout ron . P o u r 

la préparer, on écrase les a m a n d e s dans u n mor t i e r , on les compr ime 

pour en extraire l 'hui le fixe, et l 'on t ra i te ensuite le son ou le tourteau qui 

en résulte, par de l 'alcool boui l lan t à 94°. La dissolution alcoolique est 

évaporée et soumise à . la fermentat ion, qu i dé t ru i t le suc re ; on évapore 

alors la l iqueur et l 'on fait cristalliser l ' amygdal ine dans l 'alcool. 

L'amygdaline cristallise en pail lettes soyeuses ; elle est peu soluble 

dans l'alcool froid, soluble au cont ra i re dans l 'alcool boui l lant , elle se 

dissout facilement dans l 'eau et re t ient u n e quant i té d ' eau d 'hydra ta t ion 

qui est environ de 10,57 p o u r 100. L 'amygdal ine peu t ê t re ob t enue à 

l'état anhydre q u a n d on la chauffe à 120". Lorsqu 'el le se dépose de sa 

dissolution aqueuse, elle a p o u r formule C 4 0 H 2 7 ÀzO 2 2 ,6HO. En présence de 

l'acide sulfurique, elle devient C 4 0 H 2 7 AzO 2 2 , 2HO. Les alcalis t r ans forment 

l'amygdaline en u n acide n o n azoté qui a été n o m m é acide amygdalique, 

et dégagent en ou t re de l ' ammoniaque . L'acide amygdal i ip ie a p o u r for

mule C w H 2 6 0 2 4 , H O . 

Les corps oxydants , tels q u e le b i -oxyde de manganèse , l 'acide azotique 

et l'acide sulfurique, décomposent l ' amygda l ine en p rodu i san t d e l ' a m 

moniaque, de l'essence d ' a m a n d e amère , de l 'acide benzoïque et de l 'acide 

lormique. Le pe rmangana t e de potasse forme, avec l ' amygdal ine , d u 

benzoate et du cyanate de potasse . 

L 'acidechlorhydrique fumant colore en j a u n e l ' amygdal ine . Il se dépose 

une grande quant i té de mat iè re noire et pu lvé ru len te ; la solution re t ient 

du chlorhydrate d ' ammoniaque et de l 'acide formobenzoïl ique. M. W œ h l e r 

a obtenu Véther amygdalique en faisant t o m b e r gout te à gout te dans d u 

gaz chlorhydrique u n mélange épais d'alcool et d ' amygdal ine . 

É M L L S I N E . — SYNAPTASE, 

La synaptaso est, c o m m e nous l 'avons dit , le ferment qui convert i t 

l'amygdaline en essence d ' a m a n d e amère . Cette t ransformation peu t ê t re 

représentée par la formule suivante : 

C'"W2'Az022 = C2AzM -f- 2(C'41I602) - f t W O 7 + 2(C2H03,HO) + 3HO. 

Amygdaline. Acide Essence d'amande Sucre Acide 
cyanhydriqiio. amère. de raisin. fonnique. 

(MM. LlEBIG et WOEHLÊR.) 

La synaptase est b l anche ou d ' u n b lanc j a u n â t r e , p ré sen tan t l 'aspect 

de la gomme, sans saveur , d ' u n e o d e u r légère. L'alcool la précipite de sa 

dissolution aqueuse, mais sans lui ôter , comme à l ' a lbumine , la propr ié té 

de se redissoudre dans l ' eau. E l le est précipitée par le t ann in , les eaux de 
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chaux, d e ba ry t e et de s t ront iane ; elle se dist ingue su r tou t de l 'albumine 

en ce qu 'e l le p rodu i t avec l 'acide ch lo rhydr ique concentré u n e disso

lution incolore . 

La synaptase , m ê m e après p lus ieurs dissolutions d a n s l 'eau et plusieurs 

précipitat ions p a r l 'alcool, laisse u n e cendre qui cont ient d u phosphate 

de chaux. Dans l 'état d ' impure t é où on la connaî t , et abstraction faite 

des part ies inorganiques qu 'e l le cont ient , sa composit ion correspond à la 

formule suivante : C 2 0 H 2 S A z 2 O 3 2 (M. Ortloff). 

La synaptase cesse d 'agir sur l ' amygdal ine lorsqu 'e l le a été coagulée 

p a r la cha leur ou p a r l 'alcool. 

Elle existe non- seu lemen t dans les a m a n d e s amères , mais encore dans 

les a m a n d e s douces ; aussi sen t -on v ivement u n e o d e u r pruss ique lors 

qu 'on frotte le b l anc d ' une a m a n d e douce avec de l 'amygdaline. La 

synaptase n e contient pas de soufre, et, sous ce r appor t , elle diffère de 

l ' a lbumine , dans laquelle il en existe toujours u n e petite quantité. 

(M. Ortloff.) 

II résul te des expériences q u e l 'on doit à M. B e r n a r d q u e le suc gas

t r ique modifie la synaptase et l 'empêche d 'agir su r l ' amygda l ine . 

M. Be rna rd pri t en effet deux j eunes chiens à j eun , fit la section des 

nerfs pneumogas t r iques sur l 'un d 'eux, ingéra dans l 'estomac de ces 

an imaux u n e m ô m e dose de synaptase , et u n e d e m i - h e u r e après il admi

nistra de l 'amygdal ine . Le chien qu i avait les pneumogas t r iques coupés, 

et chez lequel p a r conséquent la sécrétion d u sucre gastr ique était arrêtée, 

m o u r u t au bou t de peu de t emps avec tous les symptômes d 'un empoi

sonnement pa r l 'acide c y a n h y d r i q u e , tandis q u e l ' au t re chien , chez 

lequel la sécrétion du suc gastr ique avait cont inué , vécut sans éprouver 

d 'accidents sensibles. 

ESSENCE DE CANNELLE. — IIYDRURE DE CINNAMYLE. C 1 8 r l°0 2 = C l 8H 70 2,H. 

On peu t re t i re r de l 'essence de cannel le u n e substance qui présente 

que lque analogie avec l 'hui le essentielle d ' a m a n d e amère , et qui a été 

n o m m é e hydrure de cinnamyle. 

C' 8. 

O 2 , 

1350,00 

100,00 

200,00 

81,81 

6 ,66 

11 ,53 

1650,00 100,00 

Propriétés. 

L ' h y d r u r e de c innamyle r écemment p réparé est l iquide, incolore, de 

consistance hui leuse ; mais il j auni t r ap idemen t au contact de l'air eu 
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absorbant de l 'oxygène, et se change en u n acide par t icul ier , l'acide 

cinnamique C 1 8 H 7 0 2 ,HO. Les corps oxydants lui font subi r la m é m o 

transformation. 

Le chlore attaque l ' h y d r u r e d e c innamyle et d o n n e naissance à u n 

composé chloré, le chlorocinnose C 1 8 H 4 C1 4 0 2 . La formation de ce corps 

semble être précédée de celle d ' u n ch lo ru re de c innamyle C ' 8 H 7 0 2 , C 1 , 

correspondant au chlorure d e benzoïle : le chlorocinnose ne serait alors 

qu'un produit secondaire (MM. Dumas et Péligot). 

Le chlorocinnose offre l 'aspect de longues aiguilles b lanches , qu i sont 

solubles dans l'alcool, fusibles et volatiles sans décomposi t ion. 

L'hydrure de cinnamyle absorbe u n e quan t i t é considérable d 'acide 

chlorhydrique en p r enan t u n e te inte ver te . Il forme avec l 'acide azotique 

une combinaison cristalline qu i a la composit ion suivante C , 8 H 8 0 2 , A z 0 5 ; 

cette combinaison, traitée p a r l ' eau , se dédouble en acide azotique et en 

hydrure de cinnamyle. (MM. Dumas et Péligot.) 

Sous l'influence d 'un excès d 'acide azotique boui l lant , l ' h y d r u r e de 

cinnamyle se convertit d ' abord en essence d ' a m a n d e amère , pu is en 

acide benzoïque. 

La potasse oxyde l ' hyd ru re de c innamyle et le t ransforme en c i n n a -

mate de potasse : 

C18H°02 _j_ KO.HO = KO,G'8H'03 + H2. 

Hydrure de cinnamyle. Cinnamate de potasse. 

Les bisulfites alcalins produisent avec l ' h y d r u r e d e c innamyle des 

composés crislallisables. 

Il existe une combinaison d ' iode, d ' i odure d e potass ium et d ' h y d r u r e 

de cinnamyle qui a p o u r formule C 1 8 H 8 0 2 , l 5 , K I (M. Apjohn) . 

Préparation. 

L'essence de cannelle d u commerce est u n mélange de deux corps 

différents. Pour en ret i rer l ' h y d r u r e de c innamyle , on doit agiter l ' e s 

sence du commerce avec u n excès d 'acide azotique et décomposer ensui te 

par l'eau la masse cristal l ine qu i s'est formée. 

On peut encore mélanger l 'essence d u commerce avec u n e dissolution 

de bisulfite de potasse ; il se p rodui t u n composé sodide qui , chauffé en 

présence de l'acide sulfurique é t endu , laisse dégager de l ' h y d r u r e d e 

cinnamyle pur (M. Bertagnini) . » 

CUVIVHYDRAMIDE. C^'H^Az2. 

L'ammoniaque se combine avec l 'essence de cannel le et forme u n 

composé, la cinnhydramide C 5 4 H 2 i A z 2 , découvert p a r Lauren t . La c i n n h y -

dramide est so l ide , cristal l ine. Trai tée pa r l ' hydrogène sulfuré, elle 

donne le ihiocinnol C , 8 H 8 S 2 . 
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ACIDE CINNAMIQUE ANHYDRE. C 1 8H 70 3. 

C1 S 1350,00 77,69 
H7 87,50 5,03 
O3 300,00 17,28 

1737,50 100,00 

Cet acide est blanc, cristallin, insoluble dans l'alcool froid, peu soluble 
dans l'alcool bouillant. Il fond à 127° et s'hydrate rapidement au contact 
de l'eau bouillante. On l'obtient ; I o en faisant réagir 1 partie d'oxy-
chlorure de phosphore sur 6 parties de cinnamate de soude desséché; 
2° en traitant l'oxalate neutre de potasse par le chlorure de cinnamyle. 

( M . GEHHARDT.) 

ACIDE NITROCINNAMIQDE ANHYDRE. Cl8H6(AzCH)03. 

L'acide nitrocinnamique anhydre est très fusible ; peu soluble dans 
l'éther et fort avide d'humidité. L'alcool le transforme en ëther nitro
cinnamique; l'ammoniaque le convertit en un mélange de nitrocinna-
mate d'ammoniaque et de nitrocinnamide. 

On obtient l'acide nitrocinnamique en traitant le nitrocinnamate de 
potasse par l'oxychlorure de phosphore. ( M . CHIOZZA.) 

ACIDE ACÉTOCINNAMIQUE ANHYDRE. 

Cet acide est liquide, d'une odeur analogue à celle de l'acide acéto-
benzoïque. On le produit en attaquant le cinnamate de soude desséché 
par le chlorure d'acétyle. (M. GERHARDT.) 

ACIDE CINNAMIQUE HYDRATÉ. C,8H'03,HO. 

C" 1350,00 72,97 
II' 87,50 4,72 
O3 300,00 16,21 
HO 112,50 6,10 

1850,00 100,00 

Cet acide occupe dans la série c innamique la place qu 'occupe l'acide 

benzoïque d a n s la série benzoïque ; il est le p r o d u i t d e l 'oxydation de 

l ' h y d r u r e d e c innamyle . 
Propriétés. 

L'acide c innamique se dépose d ' u n e dissolution aqueuse en lames 

nacrées : il cristallise d a n s l 'alcool en pr i smes t rès consistants, peu solU-
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bles dans l'eau froide : cet acide fond à 129" et bou t vers 300°. 11 présente 

une certaine analogie avec l 'acide benzoïque, avec lequel il pour ra i t ê t re 

facilement confondu, mais on l 'en dist ingue en ce qu ' i l d o n n e de 

l'essence d'amande a m è r e , q u a n d on le fait boui l l i r avec u n e dissolution 

d'acide chromique, tandis q u e l 'acide benzoïque n ' e n p rodu i t a u c u n e 

trace. 

L'acide cinnamique, distillé avec la chaux ou la ba ry t e , donne n a i s 

sance à du cinnamène. Lorsqu 'on soumet à l 'action du ch lore u n mélange 

d'acide cinnamique et de soude, on obtient de ['acide chlorocinnamique 

C ,8H6C103,HO. Si la t empéra tu re venai t à s 'élever, il se p rodu i ra i t d e 

l'acide chlorobenzoïque C 1 4 H 4 Cr0 3 ,HO. 

L'acide azotique fumant change l 'acide c innamique en acide nitrocinna-

mique C 1 8 H 6 (Az0 4 )0 3 ,HO. Sous l ' influence d ' un excès d 'acide azotique, 

il se forme de l'acide benzoïque et de l 'essence d ' a m a n d e amère . 

Les corps oxydants, tels q u e l 'acide p lombique , l 'acide ch romique , 

transforment l'acide c innamique en essence d ' a m a n d e a m è r e et en acide 

benzoïque. On voit que l 'acide c innamique peu t d a n s que lques cas r e 

produire les corps de la série benzoïque. 

L'acide cinnamique, traité pa r l 'acide sulfurique fumant , d o n n e Y acide 

mlfocinnamique C , 8 r F 0 3 , ( S 0 3 ) 2 , H O (M. Herzog). 

La potasse en fusion converti t l 'acide c innamique en u n mé lange d 'acé

tate et de benzoate de potasse. 

Lorsqu'on fait agir u n e dissolution aqueuse d 'hypochlor i te de ch au x 

sur l'acide c innamique , il se p rodu i t u n e hu i l e chlorée par t icul ière , 

d'une odeur aromatique, et qu i se colore en rouge au contact de l 'acide 

sulfurique. Cette réaction pe rme t de d is t inguer facilement l 'acide c i n n a 

mique des autres acides organiques (M. Stenhouse) . 

Préparation. 

L'acide cinnamique ne se p r épa re jamais pa r l 'oxydat ion d e l 'hui le 

de cannelle. On a découvert dans les b a u m e s de Tolu et d u P é r o u 

une substance liquide, la cinnaméine, qui se t ransforme avec la p l u s 

grande facilité en acide c innamique , sous l ' influence des alcalis ; cet te 

réaction a permis de p répare r de g randes quant i tés d 'acide c innamique , 

et c'est depuis ceVj époque que l 'é tude de l 'acide c innamique a p u 

être faite d'une manière aussi complète q u e celle d e l 'acide benzoïque 

(Fremy). 

Pour obtenir l'acide c innamique a u moyen d u b a u m e d u Pé rou , on 

fait 'jiauffer ce baume avec un excès de potasse qu i forme d u c innamate 

de potasse : la masse est repr ise pa r l 'eau, qu i dissout le c innamate 

de potasse et une petite quant i té de résine combinée avec la potasse ; on 

traite la liqueur bouil lante et suffisamment é t endue d 'eau pa r u n excès 
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d'acide qui précipite la r é s i n e , tandis que l 'acide c innamique reste en 

dissolution dans l 'eau boui l lante et se dépose en aiguilles blanches et 

nacrées pa r le refroidissement. On peu t encore p r é p a r e r facilement 

l 'acide c innamique , en faisant chauffer le b a u m e d u Pé rou avec de la 

chaux , qui forme u n résinate de chaux insoluble et d u cinnamate de 

chaux soluble. Ce sel, décomposé par un acide, d o n n e de l 'acide cinna

m i q u e p u r . 

CINNAMATES. 

L'acide c innamique est monobas ique ; les cinnamates ont pour for

m u l e générale : M O , C 1 8 H 7 0 3 . 

Les cinnamates alcalins ou a lca l ino- te r reux sont solubles dans l'eau ; 

les autres c innamates sont insolubles . 

Tous les cinnamates, chauffés en présence d e l 'acide azotique, laissent 

dégager de l 'essence d ' amande amère . 

Les cinnamates précipitent en j a u n e les sels de pe roxyde de fer. 

L 'étude des c innamates est due , en g r a n d e par t ie , à M. Herzog. 

c innamate de potasse. K O , C 1 8 H 7 0 3 , H O . — Le c innamate de potasse 

est cristallin, soluble dans l 'eau et dans l 'alcool. Il décrépite quand on 

le chauffe et pe rd son eau <le cristallisation à 120°. 

Cinnamate d 'ammoniaque . A z H 3 , H O , C I 8 H 7 0 3 , H O . — Ce Sel est iso

m o r p h e avec le c innamate de potasse. Il est peu soluble dans l'eau, et se 

décompose facilement lorsqu 'on le soumet à l 'action de la chaleur. 

Cinnamate de baryte . l l aO ,C 1 8 H'0 3 ,HO. — Le c innamate de baryte 

est soluble dans l 'eau et cristallisable. Ce sel, chauffé à 110°, devient 

anhydre . 

c innamate de chaux. CaO,C 1 8 H 7 0 3 , 2HO. — Le c innamate de chaux 

offre l 'aspect d 'une masse b lanche cristall ine, qu i est peu soluble dans 

l 'eau froide et assez soluble dans l 'eau chaude . 

c innamate de p lomb. P b O , G l 8 H 7 0 3 . — Le c innamate de plonlb est 

cristallin, insoluble dans l 'eau, et décomposable p a r l 'alcool. 

c i nnama te de cuivre . — Ce sel est la p o u d r e cristalline, d 'un blanc 

b leuât re , qui se précipite lorsqu 'on mélange des dissolutions chaudes de 

sulfate de cuivre et d e c innamate d ' ammoniaque . 

Le c innamate de cuivre, soumis à la distil lation, donne du cinnauène 

(M. E . Kopp). 

c innamate d'argent. A g 0 , C 1 8 H ' 0 3 . — Ce sel est b lanc et insoluble 

dans l 'eau. 
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ÉTHERS CINNAMIQUES. 

L'étker cinnamique de l'alcool C 4 H 5 0 , C 1 8 H 7 0 3 est l iqu ide , p e u soluble 

dans l'eau, très soluble dans l 'alcool et l ' é ther . Il b o u t à 162° ; sa densi té , 

prise à 0°, est égale à 1,26. Les alcalis le dédoub len t en alcool et en 

acide cinnamique. Lorsqu 'on le t ra i te pa r l 'acide azot ique, il se t r a n s 

forme en éther nitrocinnarnique ( M . E . Kopp). 

On obtient l 'éther c innamique en dist i l lant , à p lus ieurs repr ises , u n 

mélange formé de 4 part ies d 'alcool absolu, 2 par t ies d 'ac ide c innamique 

et 1 partie d'acide sulfurique. 

L'éther cinnamique de l'esprit de bois ou cinnamate de méthylène 

C 2 H 3 0,C 1 8 H'O 3 est o léagineux, incolore , d ' u n e odeur a r o m a t i q u e t rès 

agréable. Il bout à 141°. Sa densi té est égale à 1,106. P o u r l ' ob ten i r , on 

fait passer un courant de gaz ch lo rhydr ique à t ravers u n e dissolution 

d'acide cinnamique dans l 'esprit de bois , et lo rsque la l i q u e u r est sa turée , 

on y ajoute de l 'eau qui précipite le c innamate de m é t h y l è n e . 

( M . E . KOPP.) 

ACTION DU PXRCHI.OIl.URE DE P H O S P H O R E S U R l ' A C I D E 
^ C I N N A M I Q U E 

CHLORURE DE CINNAMYLE. C , 8H 70 2,C1. 

C 1 8 1350,00 64,88 
H7. . . . . . . . 87,50 , 4,20 
O2 200,00 9,61 
Cl 443,20 21,31 

2080,70 100,00 

L'acide cinnamique, soumis à l 'action du p e r c h l o r u r e d e phosphore , 

donne du chlorure de cinnamyle et de l ' oxychlorure de phospho re . 

Le chlorure de c innamyle est u n l iquide légèrement a m b r é , boui l lan t 

entre 260" et 262». Sa densité est 1,207 à la t e m p é r a t u r e de 16°. Exposé au 

contact de l'air h u m i d e , il s 'al tère p r o m p t e m e n t en d o n n a n t d e l 'acide 

chlorhydrique et des cr is taux d 'acide c innamique . 

Lorsqu'on verse de l 'alcool su r le ch lo ru re de c innamyle , il se forme 

de l'éther cinnamique. Trai té pa r le gaz ammoniac , il d o n n e u n e s u b 

stance blanche, la cinnamide C l 8 H 7 0 2 A z H 2 , so luble d a n s l ' e a u , et se 

déposant, par le refroidissement, sous forme d'aiguil les déliées. Le c h l o 

rure de cinnamyle produi t , p a r son contact avec l 'anil ine, u n e subs tance 

solide, soluble dans l'alcool à chaud , fusible à u n e t e m p é r a t u r e peu 

élevée, volatile sans décomposition : c'est la cinnanilide C 3 0 H l 3 A z O 2 . En 
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faisant réagir le c h l o r u r e de c innamyle su r le c innamale de soude 

desséché, on obtient l 'acide c innamique a n h y d r e 

Le ch lo ru re d e c innamyle forme avec l 'anis idine n i t rée u n composé 

cristall isable, de couleur j aune , et qu i a p o u r fo rmule C 3 2 H u A z 2 0 8 . Ce 

composé a r e ç u le n o m d e cinitraniside. 

Enfin, distillé avec d u cyanure de potass ium, le ch lo ru re d e cinna

m y l e d o n n e le cyanure de cinnamyle C l 8 H ' O a C y . (M. CAHOURS.) 

CINNAMÈNE. C 1 6H 8. 

C<6. 1200,00 92,30 
H 8 100,00 7,70 

1300,00 100,00 

Le c innamène est quelquefois n o m m é styrol, pa rce qu ' i l se produit 

d a n s la distillation d u s tyrax : on le t rouve encore dans les produits de 

la distillation d u sang-dragon, d u c innamate de cuivre (M. E. Kopp) ou 

d a n s ceux de la distillation sèche de 1 par t ie d 'acide cinnamique et 

d e h par t ies de ba ry te . L'acide c innamique , soumis à u n e température 

d ' u n rouge s o m b r e , d o n n e aussi u n e g r a n d e quant i té de cinnamène 

(M. Hempel) . 

Le c innamène est l iquide, incolore, t rès fluide ; son o d e u r est aroma

t ique et p é n é t r a n t e ; sa saveur est b r û l a n t e et po iv rée ; sa densi té à 15° est 

0 ,928 ; il bou t à 146°, il ne se solidifie pas à — 20°. 

Traité pa r l 'acide azotique fumant , le c innamène d o n n e u n composé 

cristall in, le cinnamène nitré, qui a p o u r formule C 1 6 H 7 (Az0 4 ) . 

Le c innamène se combine avec le chlore et forme u n ch lo ru re C 1 6H 8,C1 2 

qu i , distillé sur d e la chaux ou d e la potasse, p rodu i t d u cinnamène 

chloré C I S H 7 C1. 

11 existe également u n bromure de cinnamène C l 6 H 8 , B r 2 qui , sous l'in

fluence d ' u n e dissolut ion alcoolique d e potasse, p rodu i t le cinnamène 

brome C , 6 H ' B r . 

E n enfermant l e c innamène dans u n e pet i te a m p o u l e de verre, que 

l 'on chauffe ensui te à 200° e n v i r o n , on le t ransforme en u n carbure 

d ' h y d r o g è n e solide et i somérique qui a r eçu le n o m de métacinnamene. 

Le métac innamene a été n o m m é aussi métastyrol ou draconyle : il donne 

d u c innamène lo rsqu 'on le soumet à la disti l lation. (MM. Blyth et 

Hoffmann.) 

MM. Glénard et Boudaul t on t t rouvé le mé tac innamene dans les pro

dui t s d e la distillation d u s ang -d ragon . 
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ACIDE CHLOROCINNAWIQUE. C , 8H6C103,HO. 

L'acide chlorocinnamiquo forme des aiguilles b r i l l an te s , i n o d o r e s , 

fusibles et volatiles. Sa vapeur excite la toux . Il est peu soluble d a n s l 'eau 

froide et entre en fusion dans l 'eau boui l lante . On l 'obt ient : 1" en s o u 

mettant à l'action du chlore u n mélange d 'acide c innamique et d e soude 

caustique (E. Kopp); 2" en t ra i tan t la chlorostyracine pa r la potasse. 

Les chlorocinnamates sont généra lement solubles d a n s l 'eau et c r i s ta l -

lisables. (M. TOEL.) 

ACIDE NITROCINNAMIQUE HYDRATÉ. C18H6(AzO*)03,HO. 

Cet acide est blanc, cristallin, p resque insoluble d a n s l 'eau froide, peu 

soluble dans l 'eau boui l lante et dans l 'alcool. 11 fond à 270° envi ron et se 

prend, par le refroidissement, en u n e masse cr is tal l ine ; si on le chauffe 

au-dessus de 270°, il se décompose. On le p r épa re en t r i tu ran t dans un 

vase bien refroidi de l 'acide c innamique avec d e l 'acide azotique p u r . La 

masse ainsi obtenue est lavée à l 'eau froide afin [d'enlever l 'excès d 'acide 

azotique dont elle est imprégnée ; on la dissout ensui te dans de l 'alcool 

bouillant qui d é p o s e , pa r le refroidissement , d e pet i ts cr is taux d 'acide 

nitrocinnamique h y d r a t é . 

Les nitrocinnamates ont p o u r formule généra le : M O , C ' s H 6 ( A z 0 4 ) 0 3 . Les 

sels à base d'alcali sont solubles dans l 'eau ; ils dé tonent lo rsqu 'on les 

chauffe et précipitent les dissolutions d 'a rgent et de p l o m b . 

Véther nitrocinnamique C 4 H 5 0 ,C , 8 H 6 (AzO*)0 3 s 'obtient en faisant bouil l i r 

pendant quelques heu res u n mélange d 'acide c innamique et d 'alcool 

aiguisé d'acide sulfurique. Cet é ther est solide ; il cristallise en beaux 

prismes incolores , qu i sont fusibles et solubles d a n s l 'alcool. L ' a m m o 

niaque le convertit en nitrocinnamide C 1 8 H 6 (Az0 4 )0 2 AzH 2 . (Cbiozza.) 

L'action du sulfhydrate d ' a m m o n i a q u e su r l 'acide n i t roc innamique 

donne un corps n o u v e a u , le carbostyrile C 1 8 H 7 AzO s . 

Le carbostyrile présente l 'aspect d 'aiguilles incolores et soyeuses solubles 

dans l 'eau, l'alcool et l 'é ther . 11 est fusible et volat i l . 

L'oxyde d 'argent forme avec le carbostyr i le u n e combinaison insoluble 

dans l'eau et décomposable pa r les acides. (M. Chiozza.) 

(M. MITSCHEMJCH.) 

ACIDE SULFOCINNAMIQUE. C , 8H 70 3 ,(S0 3) 2 ,HO, 

Cet acide est cristallisable, so luble d a n s l 'eau et d a n s l 'alcool ; il p r é c i 

pite les dissolutions de ch lo ru re d e b a r y u m , d 'acétate de p l o m b et d ' azo

tate d'argent. Pour l 'obtenir , on dissout 1 par t ie d 'acide c innamique dans 

10 ou 12 parties d'acide sulfurique fumant ; la l iqueur est sa turée p a r d u 
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ca rbona te d e baryte . On filtre ; il reste en dissolution d u sulfocinnamate 

de baryte . Ce sel , t ra i té pa r l 'acétate de p lomb , se convert i t en sulfo-

c innamate de p l o m b . E n décomposant le sulfocinnamate de p lomb 

p a r l 'hydrogène su l fu ré , on met en l iberté l 'acide sulfocinnamique. 

(M. HBRZOG.) 

ESSENCE D'ANIS CONCRÈTE. C 2 0 H 1 2 O 2 . 

C2» 1500,00 81,08 

H ' 2 150,00 8,10 

O 2 200,00 10 ,82 

1850,00 100,00 

L'essence d 'anis b r u t e contient deux subs tances différentes : l 'une est 

l iquide et présente la composit ion d e l 'essence d e té rében th ine ; l 'autre 

est solide et oxygénée : c'est l 'essence d 'anis concrè te . 

Cette essence est b l a n c h e , fusible à 18" ; elle e n t r e en ébulli t ion à la 

t empé ra tu r e de 224° ; elle est volatile sans décomposi t ion. 

Le chlore a t taque l 'essence d 'anis concrète et p rodu i t u n e série de corps 

chlorés p a r m i lesquels se t rouve le chloranisal C 2 0 H 9 C1 3 0 2 . 

Lorsqu 'on soumet l 'essence d 'anis concrète à l ' influence d u brome, 

elle donne naissance à u n composé cristallisable, le bromanisal C 2 0 H 9 Br O 2 , 

dans lequel 3 équivalents d 'hydrogène sont remplacés pa r 3 équivalents 

de b r o m e . Le bromanisa l est incolore, inodore , insoluble dans l 'eau, peu 

soluble dans l 'alcool, p lus soluble dans l 'é ther . 

Quand on fait réagir l 'acide ch lo rhydr ique gazeux sur l 'essence d'anis, 

on obtient u n e combinaison par t icul ière qu i a p o u r formule C 2 0 H' 2 0 3 ,HC1. 

L'acide sulfurique, l 'acide phosphor ique , cer ta ins ch lorures anhydres, 

t ransforment l 'essence d 'anis en u n composé isomérique, Yanisotne. 

(M. Cahours . ) 

L'action de l 'acide azotique sur l 'essence d 'anis présente un grand 

intérêt : les p rodu i t s qu i en résu l ten t ont été examinés p a r M. Cahours. 

E n t ra i tan t l 'essence d 'anis par l 'acide azotique é t endu , il se forme une 

substance b r u n e , l iquide, n o m m é e hydrure d'anisyle, qui a pour formule 

C 1 6 H 8 0 4 . 

Si l 'acide azotique est p lus concent ré , il se forme successivement de 

Yacide anisique, de Yacide nitraniriqne et u n e petite quant i té de nitrani-

side C M H ' ° ( A z O W . 

L'essence d 'anis , chauffée à 224°, en présence de la chaux potassée, 

dans u n t ube de ve r re scellé à la l ampe , se converti t en un acide nou

veau, qui paraî t ê t re i somérique avec l 'acide cumin ique . (M. Gerhardt.) 

P o u r obtenir l 'essence d 'anis concrète , on compr ime l 'essence brute 

dans des doubles de papier , et l 'on purifie ensuite le résidu provenant de 

la compression par p lus ieurs cristallisations dans l 'alcool. 
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1IYDRÜRE D'ANISYLE. 209 

ANISOÏNE. C 2 °H 1 2 0 2 . 

Cette substance est i somérique avec l 'essence d 'anis . E l le est solide, 

blanche, inodore, fusible à u n e t e m p é r a t u r e supér ieure à 100°, p lus 

pesante que l'eau, insoluble dans ce l iquide , à pe ine so lub le dans l ' a l 

cool, même à chaud, p lus soluble dans l ' é ther et dans les hui les volati les. 

Elle cristallise par l 'évaporation spontanée de sa dissolution é thé rée ; elle 

se dissout dans l'acide sulfurique concentré en c o m m u n i q u a n t à la l iqueur 

une coloration d 'un beau rouge . 

Pour obtenir l 'anisoïne, on mélange de l 'essence d 'anis avec d u b i c h l o -

rure d'étain; il se forme u n e mat iè re g luan te qu i , t ra i tée p a r l 'eau, 

abandonne de l 'anisoïne. 

On peut également agiter l 'essence d 'anis avec u n e pet i te quan t i t é 

d'acide sulfurique, et décomposer pa r l 'eau le p r o d u i t de la réac t ion . 

Si, clans la préparat ion précédente , on emploie u n excès d 'ac ide s u l 

furique, on donne naissance à un acide doub le par t icul ier qu i a r eçu le 

nom d'acide sulfodraconique (M. Lauren t ) . (M. CAHOURS.) 

H Y D R t R E D'ANISYLE. C l 6 D 8 0 4 = C , 6 H 7 0 4 , lI . 

C 1 6 1200,00 70,58 
H8 100,00 5,88 
O4 ¿100,00 23,54 

1700,00 100,00 

Propriétés. 

Ce corps présente quelque analogie avec l ' h y d r u r e de benzoïle ( e s 

sence d 'amande amère ) ; il se t ransforme en acide anis ique sous l ' i n 

fluence de l 'oxygène ou des composés oxygénants : 

C16H8Q4 + o 2 = C I 6I1'0 5,H0. 

Hydrure d'anisyle. Acide anisique. 

L'hydrure d'anisyle p u r est u n l iquide pesant , d ' u n e densi té égale 

à 1,09, d 'une odeur a romat ique , d ' une saveur b r û l a n t e , peu soluble 

clans l'eau; l'alcool et l 'éfhev le dissolvent en toutes p ropor t ions . Il bou t 

entre 253° et 255°. 

L'ammoniaque caust ique le t ransforme, p a r un contact pro longé , en 

une substance, Yanishydramide C 4 8 H 2 i A z 2 0 6 , ana logue à la s a lhydramide . 

L'anishydramide est solide, incolore, insoluble d a n s l 'eau, soluble à 

chaud dans l'alcool et l 'é ther . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Sous l'influence de l'hydrogène sulfuré, l'anishydramide se convertit 

en thianisyol C 1 8 H 8 S 2 0 2 . 

L'anishydramide, chauffée pendant deux heures environ, à la tempé
rature de 170°, se change en une base organique nouve l l e , Yanisine 
C « H 2 * A z 2 0 6 . 

L'anisine est isomérique avec l'anishydramide. Elle cristallise en prismes 

incolores , d'une saveur amère , peu solubles dans l'eau, dans l'éther, 

assez solubles dans l'alcool. El le forme avec les acides des sels cristal-. 

lisables. On a analysé : 

Le chlorhydrate d'ariisine C*8HMAz20°,HCl,2ïHO. 
Le chloroplaUnate d'anisine. . . . O»HMAz20«,HCI,PtCl*. 

(M. BEHTAGNINI.) 

L'hydrure d'anisyle produit avec les bisulfites alcalins des combinai

sons cristallisables. (M. Bertagnini.) 

Préparation. 

Pour obtenir l'hydrure d'anisyle, on attaque l'essence d'anis par 

l'acide azotique étendu : il se produit un mélange huileux d'hydrure 

d'anisyle et d'acide anisique. On lave ce mélange avec une dissolution 

faible de potasse, puis o n le rectifie dans une atmosphère d'acide car

bonique. 

CHLORURE D'ANISYLE. C , 6H 70 4,C1. 

C<» 1200,00 56,31 
H 7 87,50 4,10 
0« 400,00 18,77 
CI 443,20 20,82 

2130,70 100,00 

Le chlore transforme l'hydrure d'anisyle en chlorure d'anisyle. Ce 

corps se produit encore par l'action du perchlorure de phosphore sur 

l'acide anisique. Le chlorure d'anisyle est liquide, incolore; son odeur est 

très forte. Sa densité est 1,261, à la température de 15°. Il bout à 262°. 

Au contact de l'air humide, il se décompose en acide chlorhydrique et 

en acide anisique. L'alcool le convertit en éther anisique; l'esprit de bois 

en anisate de méthylène; l'ammoniaque en anisamide G^WQtfoH?, et 

l'aniline en anisanilide C 2 8 H 1 3 A z 0 4 . (M. CAHOURS.) 

BKOMURE D'ANISYLE. C15H70<,Br. 

Le bromure d'amsyie se produit par l'action du brome sur l'hydrure 

d'anisyle. II est solide, cristallisé en aiguilles blanches, soyeuses: il est 

volatil sans décomposition. (M. CAHOURS.) 
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ACIDE ANISIQUE. C'6H'05,HO. 

C , s 1200,00 
H» 87,50 
O5 500,00 
HO 112,50 

1900,00 

Cet acide est le produi t de l 'oxydation d e l ' h y d r u r e d 'anisylc. 

Propriétés. 

L'acide anisique ressemble beaucoup à l 'acide benzoïque ; il cristallise 

en aiguilles incolores et satinées, fusibles à 175° et volatiles sans d é c o m 

position, peu solubles dans l 'eau froide, p lus solubles d a n s l 'eau b o u i l 

lante, solubles dans l 'alcool et l ' é ther . 

Les anisates correspondent aux benzoates, c innamates et salicylates. 

Les anisates alcalins et t e r r eux sont solubles et cristallisables ; ceux de 

plomb, de mercure et d 'a rgent sont insolubles d a n s l 'eau à froid, mais 

se dissolvent en petite quant i té dans l 'eau boui l lan te . 

Préparation. 

' On prépare l'acide anisique : 1° en faisant réagir la potasse en fusion 

sur l 'hydrure d'anisyle : il se dégage de l 'hydrogène et il se forme d e 

l'anisate de potasse; 2° en a t t aquan t l ' h y d r u r e d 'anisyle pa r l 'ac ide 

azotique. La l iqueur dépose en se refroidissant u n mé lange de ni t ranis ide 

et d'acide anisique. On trai te ce mélange p a r l ' ammoniaque : il se prod uit 

de l'anisate d 'ammoniaque . On purifie ce sel, puis on le converti t en a n i -

sate de plomb que l 'on décompose p a r l ' hydrogène sulfuré. 

Les essences de bad iane et d 'es t ragon trai tées p a r l 'acide azotique 

donnent également de l 'acide anis ique. 

ÉTHER ANISIQUE. C4H.50,C I 6H109. 

L'éther anisique est l iquide, incolore, d ' u n e o d e u r analogue à celle de 

l'essence d'anis, d ' une saveur chaude et a roma t ique . Il est p lus pesant 

que l'eau et bout à la t e m p é r a t u r e de 250° à 255°. Il est insoluble dans 

l'eau, soluble dans l'alcool et l ' é ther . 

On l'obtient en faisant passer d e l 'acide ch lo rhydr ique sec à t ravers 

une dissolution d 'acide anis ique dans l 'alcool abso lu . 

AMSATK DE MÉTHYLÈNE. GSH'0,C«6H705. 

Cet éther cristallise en larges écailles b lanches et br i l lantes , fusibles 

entre 46° et 47°; il bou t à u n e t empé ra tu r e élevée et distille sans al térat ion. 

63,15 
4,60' 

26,31 
5,94 

100,00 
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Il est insoluble dans l 'eau, soluble dans l'alcool et dans l 'é ther . Son 

odeur est s u a v e ; sa saveur chaude et b r û l a n t e . On le p rodui t en sou

met tan t à la distillation un mélange formé de 2 par t ies d 'espri t de bois 

anhydre , 1 par t ie d 'acide anisique cristallisé, et 1 par t ie d 'acide sulfurique 

concent ré . 

ACIDE CHLORANISIQUE. CI6H6C10s,HO. 

Sous l'influence d u c h l o r e , l 'acide anisique d o n n e l'acide chlor-

anisigue C 1 6 H 6 C10 5 ,HO qui cristallise en aiguilles fines d ' u n g rand éclat. 

L 'acide chloranis ique est insoluble d a n s l 'eau, so luble dans l'alcool et 

l 'éther : il fond à 176° et distille sans a l téra t ion. 11 forme avec la potasse, 

la soude et l ' ammoniaque , des sels cristall isables. Cet acide chloré pro

du i t u n é ther solide et cristallin C 4 H 5 0 , C ' 6 H 6 C 1 0 5 , que l 'on peu t obtenir 

aussi par l 'action du chlore sec sur l 'é ther anisique p u r . On connaît éga

lement un éther chloranisique de l'esprit de £o?sC 2 H 3 O,C 1 6 H f 'C10 5 . 

(M. LAURENT.) 

ACIDE BROMANISIQUE. C16H6BrOs,HO. 

Cet acide se forme par l 'action directe d u b r o m e su r l 'acide anisique. 

Il cristallise en aiguilles b lanches t rès br i l lantes , fusibles à 204° environ. 

L 'eau n ' en dissout q u ' u n e faible p ropor t ion . Il se dissout dans l'éther et 

l 'alcool. 11 forme un éther bromanisique C 4 H 5 0 , C 1 6 H 8 B r O \ et un éther 

bromanisique de l'esprit de bois C 2 H 3 0 , C 1 6 H 6 B r 0 5 , qui sont solides et cris

tall isables. L 'acide bromanis ique , distillé avec de la chaux vive, donne 

le bromanisal C 1 4 H 7 B r 0 2 . (M. LAURENT.) 

ACIDE NITRANISIQUE. C l 6H°(Az0 4)0 5,HO. 

L'acide anisique, t rai té par l 'acide azotique, d o n n e u n acide solide et 

cristallisable qui a p o u r formule C 1 6 H 6 ( A z 0 4 ) 0 5 , H 0 , et que l 'on a nommé 

acide nitranisique. L 'acide ni t ranis ique est t rès peu soluble dans l'eau, 

assez soluble dans l 'alcool. Il s'éthérifie facilement en présence de l'alcool 

et de l 'éther ch lo rhydr ique , et forme u n é ther solide et cristallisable qui 

a p o u r formule C 4 I l 5 0 , C l 6 H ( i ( A z 0 4 ) 0 5 . 

L'éther nitranisique fond en t re 98° et 100° : il est insoluble dans l'eau, 

soluble dans l 'alcool. On connaît aussi u n éther nitranisique de l'esprit 

de bois C 2 H 3 0 , C 1 8 H c ( A z 0 4 ) 0 5 . 

L 'acide ni t ranis ique est vivement a t taqué p a r le pe rch lo ru re de phos

p h o r e à l 'aide de la chaleur ; il se p rodui t d e l 'oxychlorure de phoS* 

phore , ainsi q u ' u n l iquide d 'un j a u n e foncé, boui l lan t à u n e tempéra

tu re t rès élevée, se décomposant à l 'air en acide chlorhydr ique et en 

acide n i t ran i s ique ; ce l iquide d o n n e naissance à de l 'éther nitranisique 

par son contact avec l 'alcool. 
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AIVISOL. (Phénomélhol.) 0*11*0*. 

II8. 
O2. 

1050,00 

100,00 

200,00 

77,77 

7,40 
14 ,83 

1350 ,00 100,00 

En distillant l 'acide anisique avec u n excès de ba ry te , on obtient u n 

corps liquide, \anisol C 1 4 H 8 0 2 , qu i diffère de l 'acide anisique h y d r a t é 

Q i 6 j j 8 Q 6 p a r 2 équivalents d'acide carbonique . L'anisol est l iquide, inco

lore, très fluide, d 'une odeur a romat ique : il bou t à 152° ; il est soluble 

dans l'eau, très soluble dans l 'alcool et l 'é ther . Sa densi té , pr ise à 15°, 

est égale à 0,991. L'action d u b r o m e su r l 'anisol d o n n e u n composé 

brome, le bibromanisol C ' 4 H 6 B r 2 0 2 , qu i cristallise en tables volumineuses 

d'un grand éclat. 

Le chlore attaque également l 'anisol et p rodu i t u n corps chloré . 

L'anisol, traité par l 'acide azotique fumant , échange 1, 2 ou 3 é q u i 

valents d'hydrogène contre 1, 2, 3 équivalents d 'acide hypo-azot ique 

(Caliours). L'anisol mono-azotique C 1 4 H 7 ( A z 0 4 ) 0 2 peu t ê t re ob tenu en me t 

tant l'anisol fortement refroidi en contact avec l 'acide azotique que l 'on 

ajoute par petites quanti tés à la fois. Il se forme u n l iquide d ' u n b leu 

noirâtre qu'on lave avec u n e eau alcaline et qu 'on distille après l 'avoir 

laissé en digestion pendant que lque t emps avec d u ch lo rure de ca lc ium 

fondu. 

L'anisol mono-azotique est l iquide, p lus dense q u e l 'eau, d ' u n e couleur 

ambrée ; il bout ent re 262° et 264". Les alcalis caust iques et l 'acide s u l -

furique concentré ne le décomposent pas . Trai té p a r u n e dissolution 

alcoolique de sul lhydrate d ' ammoniaque , il est r ap idemen t al téré : d u 

soufre se dépose et l'alcool ret ient en dissolution u n e base organique 

nouvelle, l'anisidine C 1 4 H 9 A z 0 2 . 

L'anisol bi-azotique C ' 4 H 6 ( A z 0 4 ) 2 0 2 est solide ; il p résen te l 'aspect de fines 

aiguilles, d 'un j aune pâle, qui sont fusibles, volatiles, peu solubles dans 

l'eau, assez solubles dans l 'alcool et l 'é ther . E n faisant réagir le su l fhy-

drate d 'ammoniaque sur l 'anisol bi-azot ique dissous dans l 'alcool, on 

obtient une base organique, l'anisidine nitrée C , 4 H 8 (Az0 4 )Az0 2 , qui cr is ta l 

lise en longues aiguilles d ' un b r u n rougeà t re , douées d e beaucoup d 'éclat . 

L'anisidine nitrée est insoluble dans l 'eau, soluble dans l 'alcool boui l lant , 

dont elle se sépare en g rande par t ie pa r le refroidissement. Elle forme 

avec les acides sulfurique, azotique et ch lo rhydr ique , des sels cristallisés 

parfaitement définis. 

Les chlorures de benzoïle, de c innamyle , de cuminy le , a t taquent l 'ani

sidine nitrée, et donnent naissance à des amides et à des imides cor res 

pondant à la benzamide et à la benzanil ide. 
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L'acide anisique et l 'acide ni t ranis ique produisent , avec l 'acide azotique 

fumant , de l 'anisol bi-azotique et t r i -azot ique . Ces deux substances sont 

mélangées avec u n nouvel acide, l'acide chrysanisique C t 4 H 5 A z 3 0 1 4 , décou

ver t p a r M. Cahours . 

L'anisol tri-azotique C l 4 H 5 ( A z 0 4 ) 3 0 2 est cristallin, d e couleur j aune , fu

sible, volati l , peu soluble dans l 'eau, assez soluble dans l 'alcool et l 'éther. 

Il se convert i t , sous l ' influence d ' u n e dissolution boui l lante de potasse 

caust ique, en u n acide par t icul ier , l'acide carbanisique C 1 2 H 2 (Az0 4 ) 3 0,HO, 

qu i est i somér ique avec l 'acide carbazotique. L'acide carbanisique se dé 

pose de sa dissolution aqueuse en aiguilles j aunâ t re s , peu solubles dans 

l 'eau froide, assez solubles dans l 'eau boui l lan te , t rès solubles dans l'al

cool, dans l 'é ther et dans l 'acide azotique. Les carbanisates sont généra

l ement cr is tal l isables. 

Lo r squ ' on soumet l 'anisol t r i -azot ique à l 'action d u sulfhydrate 

d ' a m m o n i a q u e , il se forme u n e base nouve l l e , Yanisidine binitrée 

C u H ' ( A z 0 4 ) a A z O ' , qui est pu lvéru len te , de cou leur rouge , soluble, surtout 

à chaud , dans l 'eau, l 'alcool et l 'é ther . Le ch lo rure , l 'azotate et le sulfate 

d 'anis id ine b in i t rée on t été ob tenus à l 'état cristal l in. Ces trois sels se 

décomposent au contact de l 'eau. 

L'acide chrysanisique C , 4 H 5 A z 3 0 1 4 est i somérique avec l 'anisol tri-azo

t ique C 1 4 H 5 ( A z 0 4 ) 3 0 2 . I l se dissout à chaud d a n s l ' eau , l 'alcool, l'éther, 

et cristallise pa r le refroidissement d ' u n e dissolution alcoolique en pail

lettes rhomboïda les d ' u n j a u n e d 'or . L'acide chrysanis ique est fusible et 

volatil : lo rsqu 'on le t rai te pa r l 'acide azotique boui l lant , il se change en 

acido carbazot ique ; si on le dist i l le en présence d ' u n e dissolution de 

ch lo rure d e chaux , il d o n n e u n e g r a n d e quan t i t é d e chloropicrine. Con

t r a i r emen t à ce qu i ar r ive aux aut res acides d e cette classe, il forme avec 

la potasse un sel t rès soluble . 

L'éther chrysanisique de l'alcool C l 4 H 5 0 , C 1 4 H 5 A z 3 0 1 4 se produit quand 

on fait passer un couran t d 'acide ch lo rhydr ique gazeux à travers une 

dissolution d 'acide chrysanis ique dans l 'alcool. Cet é ther est solide et 

cr is tal l isable; il fond à 100° env i ron . 

L'anisol se combine avec l 'acide sulfurique concentré et donne un acide 

doub le , l'acide sulfanisolique C t l H 7 0 , ( S 0 3 ) i l , H O , don t le sel de baryte est 

so luble et cristal l isable. 

L'acide sulfurique a n h y d r e et l 'anisol s 'unissent et forment un corps 

n e u t r e C 1 4 H 7 S 0 4 qui a reçu le n o m de sulfanisolide. Ce corps est cristal

lisable, fusible, volatil, insoluble dans l 'eau, t rès soluble dans l'alcool et 

l ' é ther . L 'acide sulfurique le converti t en acide sulfanisolique. (M. Ca

hours . ) 

L'anisol p r e n d naissance dans u n e réaction r emarquab le . Quand on 

distille su r u n excès de chaux l 'éther salicylique d e l 'esprit de bois (éther 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CBMINOL. — HYDRURE DE CU.MINYLK. 215 

méthylosalicylique) qui est un isomère de l'acide anisique, on le trans

forme en anisol. 

Les équations suivantes rendent compte de ces décompositions ; 

C2II30,C'<H505 = C»6I1808. 

Éther Acide 
méthylosalicylique. anisique. 

OTO.OW -f 2CaO == C"H802 -f- 2(CaO,C02). 

Éther Anisol. 
mélhylosalicylique. 

L'anisol est isomère avec la créosote. Par l'action de la potasse, l'anisol 

se décompose en esprit de bois et en acide pbénique. Chacun de ces d é 

rivés par substitution subit une décomposition analogue : de là le nom 

de phénométhol qu'on donne quelquefois à l'anisol. 

En terminant l'histoire de l'essence d'anis et de ses dérivés, nous dirons 

qu'il existe cinq corps isomériques qui ont la même composition que 

l'essence d'anis concrète : 

1° L'essence d'anis concrète; 

2° L'essence d'anis liquide, extraite du fenouil ; 

3" L'essence d'estragon ; 

4° L'anisoïne ; 

5° La paranisoïne, provenant de la distillation de l'anisoïne. 

ESSENCE DE CUMIN. 

L'essence de cumin du commerce est un mélange de deux huiles : l'une 

est un hydrogène carboné, le cymène ; l'autre paraît se comporter comme 

un hydrure, et a été nommé cuminol, ou hydrure de cuminyle. 

Lorsqu'on soumet à la distillation l'essence de cumin, le cymène dis

tille le premier, tandis que le cuminol passe en second lieu. 

CUMINOL. — HYDRURE DE CUMINYLE. C2 0H , 2OJ = C 2«H1'0 2,H. 

L'hydrure de cuminyle est liquide, il bout à 220° ; son odeur est forte, 

persistante; sa densité de vapeur est 5 ,24. 11 se convertit, sous l'in

fluence de l'air ou des corps oxydants, en acide cuminique. 

C2°H«202 - f O2 = C20H"O3,HO. 

Cuminol. Acide cuminique. 

Le chlore humide, l'acide chromique, l'acide azotique et la potasse en 

fusion opèrent cette transformation. 
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L ' h y d r u r e de cuminyle , t ra i té par le ch lore sec, donne naissance à un 

chlorure de cuminyle C 2 0 H " 0 2 , C 1 analogue au ch lo ru re de benzoile. 

Le b r o m e forme u n bromure de cuminyle C 2 0 H " O 2 , B r . 

L ' ammoniaque , en agissant sur l 'essence de cumin , donne la cumin-

hydramide C 6 0 H 3 6 A z 2 qui , par l 'action de l 'hydrogène sulfuré, produit 

le thiocuminol C 2 0 H 1 2 S 2 . 

Le potass ium, chauffé avec le cuminol , dégage de l 'hydrogène et forme 

u n composé par t icul ier , le cuminol potassé K O , C 2 0 H " 0 . 

Les bisulfites alcal ins s 'unissent facilement avec l ' hydrure de cumi

ny le . La combinaison produi te pa r cet h y d r u r e et le bisulfite de soude 

est cristalline. (M. Bertagnini .) 

Le pe rch lo ru re de phosphore t ransforme l ' hyd ru re de cuminyle en 

c/ilorocuminol C 2 0 H 1 2 Cl 2 . Le chlorocuminol est l iquide, incolore, très lim

pide. 11 bout en t re 245° et 260° ; il est insoluble dans l 'eau, soluble dans 

l 'alcool et l 'é ther . 

CUMINYLE. c 2 0 H " O J . 

C 2° 1500,00 81 ,63 

II" 137,50 7,48 

O 2 200,00 10,89 

1837,50 100,00 

Propriétés. 

Ce corps est oléagineux, p lu s dense q u e l ' eau. Son odeur , qui, à la 

t empéra tu re ordinaire , est peu sensible, devient t rès forte sous l'influence 

de la chaleur , et rappel le celle du géran ium. Le cuminyle bout à 300° 

en s 'a l térant . Les produi t s de cette décomposition son t : de l 'acide cumi-

nique , diverses substances moins oxygénées que cet acide, et des matières 

charbonneuses . 

Le cuminy le est combust ib le ; il b r û l e avec u n e f lamme fuligineuse. 

Si on le chauffe en présence de la potasso, il se converti t en acide cumi-

n ique et en h y d r u r e de cuminyle : 

2(C 2 0 H"O 2 ) - f KO,110 = C 2 0 t l"O 2 ,H -I- K O , C 2 u H " 0 3 . 

Cuminyle. Hydrure de cuminyle. Cuminate de potasse. 

L'alcool froid dissout seulement de petites quant i tés d u cuminyle, qui 

est au contra i re t rès soluble dans l 'alcool boui l lant . 

Préparation. 

On obtient le cuminyle en faisant réagir d u ch lorure de cuminyle sur 
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du cuminol potassé ; il se forme d u ch lo rure de potass ium et du c u m i 

nyle ; 

C"«H"02,C1 - f KO,G"<>H"0 = KC1 + 2(C2»H"02). 

Chlorure de cuminyle. Cuminol potassé. Cuminyle. 

Ce mélange est traité par u n e dissolution é tendue d e potasse, afin de 

décomposer les dernières traces de ch lo ru re de c u m i n y l e ; on l 'agite 

ensuite avec de l 'éther qui dissout le cuminy le et l'i»bandonne pa r l 'éva-

poration à l'état de pure té . (M. CHIOZZA.) 

CHLORURE DE CUMINYLE. C^H^O 2^!. 

C2» 1500,00 65,76 
H" 137,50 6,02 
O2 200,00 8,76 
Cl 443,20 19,46 

2280,70 100,00 

Ce composé s 'obtient, soit pa r l 'action d u chlore sur l ' h y d r u r e de 

cuminyle, soit par l 'action du pe rch lo ru re de phosphore s u r l 'acide cumi-

nique. , 

Le chlorure de cuminyle est l iquide, incolore, t rès mobi le , d ' une d e n 

sité qui, à 15°, est égale à 1,070. 11 bou t en t re 256° et 260°, et s 'al tère 

rapidement au contact de l 'air humide en donnan t de l 'acide c h l o r h y -

drique et de l'acide cuminique . 

L'alcool, mélangé avec le ch lo rure d e cuminyle , se converti t en éther 

cuminique. 

L'ammoniaque et l 'aniline p roduisen t , avec le ch lo ru re de cuminy le , 

la cuminamide et la cuminanilide. 

Le chlorure de cuminyle a t taque p lus ieurs sels oxygénés à base d 'a l 

cali, et forme des acides anhydres . Ainsi, en t ra i tant le cumina te de soude 

par le chlorure de cuminyle , on obtient l 'acide cumin ique a n h y d r e : 

NaO,C2»HU03 + C2»H"02

iCl = NaCl + 2(C2<>H1103). 

le cuminique 
anhydre. 

M. GERHARDT.) 

Cuminale de soude. Chlorure Acide cuminique 
de cuminyle. anhydre. 
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ACIDE CUMINIQUE ANHYDRE. C^WO 3 . 

C 2 0. 
H", 
O 3 , 

1500,00 

137,50 

300,00 

77 ,41 

7 ,09 

15,50 

1937,50 100,00 

Propriétés. 

L'acide cuminique a n h y d r e , r écemmen t p r épa ré , est oléagineux, insi

p ide , à peu près incolore et inodore , mais il éprouve bientôt une t rans

formation moléculaire et se converti t par t ie l lement en u n e masse de petits 

cr is taux rhombo ïdaux t rès br i l lan ts . Cet acide s 'hydra te rapidement au 

contact de l 'air h u m i d e . Il d o n n e de la cuminamide lorsqu 'on le traite 

p a r l ' ammoniaque . 

P o u r obtenir l 'acide cumin ique a n h y d r e , on in t rodui t dans u n ballon 

de ve r r e du ch lo rure de cuminy le et d u cumina te de soude parfaitement 

desséché, puis on chauffe ce mé lange j u s q u ' à ce que l 'odeur d u chlorure 

d e cuminy le ait d i sparu . Il res te alors dans le ba l lon u n e masse siru

peuse qu i , t rai tée p a r l 'eau chaude , a b a n d o n n e d e l 'acide cuminique 

a n h y d r e . 

On purifie cet acide en le faisant d issoudre à p lus ieurs reprises dans 

d e l ' é ther p u r . (M. GERHARDT.) 

ACIDE ACÉTOCUMINIQUE ANHYDRE. C 2 4 H H 06 = C'HW.C'OH'lO*. 

L'acide acétocuminique a n h y d r e est hu i l eux , p lu s dense que l'eau. 

Son o d e u r rappel le celle d u vin d 'Espagne . Il s 'al tère rapidement au 

contact de l 'air et se convert i t en u n mélange d'acide acétique et d'acide 

cumin ique hydra té s . Les alcalis le t rans forment en acétate et en ben-

zoate alcal ins. On l 'obtient en décomposant le cumina te de soude par le 

c h l o r u r e d 'acétyle . (M. GERHARDT.) 

ACIDE OENANTHYLOCUMINIQGE ANHYDRE. C 3 4I1 2»0 6 = C' 4H l 3O 3

)C
2 0H"O 3. 

Cet acide est oléagineux, p lu s pesant q u e l ' eau ; son odeur présente de 

l 'analogie avec celle des p o m m e s . Sa v a p e u r excite la toux. On le produit 

en faisant réagir le c h l o r u r e d e cuminy le su r l 'œnanthyla te de potasse. 

Préparation. 

(MM. CHIOZZA et MALERBA.) 
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ACIDE CUMINIQUE HYDRATÉ. 

ACIDE CUMINIQUE HYDRATÉ. C2<>Hl'03>HO. 

C 2 0 1500,00 . 
H 1 1 137,50 . 
O3 300,00 .* 
HO 112,50 . 

2050,00 

Propriétés. 

L'acide cuminique hyd ra t é forme des tables pr ismat iques incolores, 

dont la saveur est f ranchement acide et d o n t l 'odeur rappe l le u n peu 

celle des punaises. Cet acide fond à 92° et se volatilise vers 250° ; il est 

presque insoluble dans l 'eau froide, soluble dans l 'alcool et l 'é ther . Il 

décompose les carbonates alcalins et p rodu i t des sels cristallisables avec 

la plupart des oxydes méta l l iques . Sous l ' influence d ' un couran t d 'acide 

chlorhydrique sec, la dissolution de l 'acide cumin ique dans l 'alcool 

absolu donne un ëther cuminique C 4 H 5 O , C 2 0 H " O 3 . 

Cet éther est l iquide, incolore, p lus léger que l 'eau, d ' u n e odeur fort 

agréable de p o m m e de re ine t te ; il bout à 240° . Sa vapeur b rû l e avec u n e 

flamme bleuâtre . Il est insoluble dans l 'eau, soluble dans l 'alcool et 

dans l'éther. 

L'acide cuminique se dissout, à l 'a ide d ' u n e douce chaleur , dans l 'acide 

azotique fumant, et donne pa r l 'ébulli t ion u n acide insoluble dans l 'eau, 

soluble dans l'alcool et l 'é ther , et cristallisable sous la forme d'écaillés 

d'un blanc j aunâ t re . 11 a p o u r formule C 2 0 H"(AzO 4 )O 4 . C'est l ' a c t e nitro-

cuminique. Si, au lieu d 'employer l 'acide azotique seul, on se sert d ' un 

mélange d'acide azotique et d 'acide sulfurique, on obt ient u n nouvel 

acide, Yacide Unitrocuminique C 2 0 H 1 0 ( À z 0 4 ) 2 O s . 

Cet acide cristallise en paillettes br i l lantes , qu i sont solubles dans l 'al

cool et dans l 'éther. Il n e paraî t pas se combiner avec les alcalis. 

Préparation. 

On prépare ord ina i rement l 'acide cumin ique en faisant t omber gout te 

à goutte de l ' hydru re d e cuminy le s u r d e la potasse en fusion ; il se d é 

gage de l 'hydrogène et il se p rodu i t d u cumina te de potasse. Ce sel, 

dissous dans l 'eau et décomposé pa r l 'acide azot ique , abandonne de 

l'acide cuminique qu 'on fait cristalliser dans l 'alcool. 

(MM. GERHARDT et CAHOURS.) 

73,17 
6,70 

14,63 
5,50 

100,00 
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CUMINAMIDE. C 2 ° I l , 3 A z 0 2 . — CUMINONITRYLE. C 2 0 I l"Az. 

La cuminamide C 2 0 H ' 3 A z 0 2 s 'obtient de trois manières différentes : 

1° En soumet tant à l 'action d 'une cha leur g raduée le cumina te d ' a m 

moniaque (M. Field). » 

2° E n t ra i tant l 'é ther cuminique pa r l ' ammoniaque (M. Dumas). 

3° E n t ra i tant le ch lo ru re de cuminy le pa r l ' a m m o m a q u e (M. Ca-

hours) . 

La cuminamide se dissout en toutes propor t ions à froid et à chaud dans 

l 'alcool et dans l 'é ther . El le est cristall isable. 

Le cuminonitryle C 2 0 H 1 1 Az distille lo rsqu 'on fait fondre le cuminate 

d ' ammoniaque et qu 'on maint ient le l iquide en ébull i t ion (M. Field). 

Le cuminoni t ryle p u r est incolore, t rès réfringent, d 'une odeur forte 

et agréable , d ' une saveur b r û l a n t e . I l est peu soluble dans l 'eau, très 

soluble dans l 'alcool et dans l 'éther. 

CUMÈNE. Cl°BA 

C' 8 1350,00 90,00 

I I 1 2 . 150 ,00 10,00 

1500,00 100,00 

E n disti l lant u n mélange formé d e h par t ies de ba ry t e et de 1 partie 

d 'acide cumin ique cristallisé, on obtient u n c a r b u r e d 'hydrogène, le 

cumène C 1 8 H ' 2 . 

Le cumène se rencont re dans les p rodu i t s de la distillation de la 

houil le et dans l 'huile qu ' on sépare d e l 'esprit de bois b r u t par addition 

d 'eau. 

Ce corps b o u t à 151° ; sa densi té d e vapeur est 3,96. Il est liquide, 

insoluble dans l 'eau et t rès soluble dans l 'alcool et dans l 'é ther . 

Sous l 'influence de l 'acide azotique m o n o h y d r a t é et boui l lant , il donne 

u n e hui le pesante , le cumène nitré C^H '^AzO 4 ) . 

Par u n e action pro longée de l 'acide, cette hu i l e disparaî t et produit 

u n e masse cristall ine, j aunâ t r e , soluble en pa r t i e dans l 'ammoniaque. 

La par t ie insoluble dans l ' ammoniaque const i tue u n nouveau dérivé du 

cumène , le cumène binitré, qu 'on obtient aussi pa r l 'action d 'un mélange 

d'acide azotique et d 'acide sulfurique sur le cumène , et qui a pour formule 

C I 8 H , 0 (AzO < ) 2 . Le corps soluble dans l ' ammoniaque est de l 'acide ni t ro-

benzoïque (M. Abel). Si l 'on emploie u n acide azotique plus faible, on 

obtient de l 'acide benzoïque. 

Le cumène n i t ré et le cumène bini t ré , t rai tés pa r le sulfhydrate d 'am

moniaque , d o n n e n t deux alcalis n o u v e a u x , la cumine C 1 8 H l 3 Az et la 

nitrocumine C'SH'^AzO^Az (MM. Cahours et Nicholson). 
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CUMINE. 221 

Le cumène, traité par l 'acide sulfurique donne l'acide sulfocuménique 

qui a pour formule C 1 3 H l l , S 2 0 5 , H O . Le sulfocuménate de bary te a p o u r 

formule BaO,C ' 8 H' \S 2 O s . 

CUMINE. C , 8 H 1 3 AZ. 

C'« 1350,00 80,00 

H 1 3 162 ,50 9 ,62 

Az 175,00 10,38 

1687,50 100,00 

Propriétés. 

La cumine est une hui le j a u n â t r e , réfractant fortement la lumière . 

Elle possède une odeur part icul ière et u n e saveur b r û l a n t e . Refroidie 

par un mélange de glace et de sel ma r in , cette base se solidifie en t a 

bles carrées qui redeviennent bientôt l iquides par u n e élévation de 

température. 

La cumine est peu soluble dans l 'eau, très soluble dans l 'alcool, l 'é ther , 

l'esprit de bois et les huiles grasses. El le se vaporise len tement à la t e m 

pérature ordinaire. Sa densité est 0 , 9 5 2 ; son poids d'ébulli t ion est à 

225" centigrades. 

Récemment distillée, elle est incolore ; mais au contact de l 'air, elle 

jaunit promptement, et devient rougeâ t re . Sa vapeur b r û l e avec u n e 

flamme jaune très fuligineuse. 

La plupart des sels de cumine sont cristallisables, incolores, solubles 

dans l 'eau, plus solubles d a n s l 'alcool. Us sont a n h y d r e s et ont u n e 

réaction acide. 

La cumine, sous l ' influence d u b r o m e , d o n n e u n dégagement d'acide 

bromhydrique et u n e mat ière solide, insoluble daps l 'eau, soluble dans 

l'alcool et l 'éther, et se déposant de sa solution alcoolique en longues 

aiguilles incolores. 

La cumine, traitée pa r u n cou ran t de gaz chloroxycarbonique, se con 

vertit en une masse cristalline qu i se dissout dans l 'alcool et se dépose 

de cette dissolution en longues aiguilles semblables au salpêtre : c'est la 

carbocumide. 

On obtient la carbocumide sulfurée p a r l 'action d u sulfure de carbone 

sur la cumine. 

La carbocumide sulfuré est solide, soluble dans l 'alcool et se dépose 

de sa solution alcoolique en longues aiguilles. 

Préparation. 

La cumine se prépare de la man iè re suivante : On sa ture une dissolu

tion alcoolique de cumène ni t ré , d ' abord p a r d u gaz ammoniac et ensuite 
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pa r de l ' hydrogène sulfuré. La l iqueur , a b a n d o n n é e p e n d a n t quelques 

j o u r s à e l l e - m ê m e , dépose d u soufre et p e r d complè tement l 'odeur de 

l 'acide sul fhydr ique. On la soumet de nouveau à l 'action de l ' ammo

n i a q u e et de l 'hydrogène sulfuré, pu is on la distille. Ce t ra i tement répété 

p lus ieurs fois, la totali té d u cumène n i t ré est t ransformée en cumidine. 

E n évaporan t alors la l iqueur et en r e p r e n a n t le rés idu pa r de l'acide 

ch lo rhydr ique , on p rodu i t d u ch lo rhyd ra t e de cumid ine , qui cristallise 

pa r la concentra t ion. Ce s e l , distillé avec de la po t a s se , donne la 

cumid ine . 

P o u r purifier cette base, on la combine avec l 'acide oxal ique ; l 'oxa-

late d e cumid ine est décoloré p a r le cha rbon an imal , dissous dans l'alcool 

boui l lan t , qui le dépose p a r le refroidissement à l 'état de p u r e t é , et dé 

composé enfin p a r la potasse caus t ique . (M. NICHOLSON.) 

NITROCUMINE. C , 8 H 1 2 Az J 0 4 = C'H'^AzO^Az. 

C 1 8 1350,00 60,00 
H<2 150,00 6,66 
Az 2 350,00 15,55 
O* 400,00 17,79 

2250,00 100,00 

Cette base a été découver te p a r M. Cahours . El le cristallise en écailles 

j a u n â t r e s fusibles à u n e t e m p é r a t u r e inférieure à 100°. 

La n i t rocumine est insoluble d a n s l 'eau, soluble d a n s l 'alcool et dans 

l ' é ther . El le neut ra l i se les acides les p l u s forts . 

Le b r o m e agit t rès énerg iquement su r la n i t rocumine et donne un 

composé cristallisable qui n e possède p lu s d e proprié tés alcalines. 

Mise en présence d u ch lo ru re de benzoïle, la n i t rocumine n e donne 

r ien à froid, mais dès qu ' on élève la t e m p é r a t u r e à 50" ou 60°, une réac

tion t rès vive se manifeste et l 'on obt ient u n p rodu i t qui , purifié par des 

lavages avec de l 'eau acidulée, pu is avec u n e l iqueur alcaline, et enfin 

avec de l 'eau p u r e , se dissout facilement d a n s l 'alcool bouil lant et s'en 

sépare p r e s q u e en entier pa r le refroidissement, sous la forme d'aiguilles 

d ' u n b lanc éclatant . Ce composé a pour fo rmule C 3 2 H 1 6 À z 2 0 6 = C u H 5 0 a , 

G 1 8 H"(AzO' i )Az : c'est la benzocumide nitrée, 

Les ch lo ru res d e c innamyle et de c u m y l e d o n n e n t des composés ana* 

logues p a r l eu r contact avec la n i t rocumine . 

CÏANOCEMINE. CyC18H13AZ. 

Le cyanogène se combine di rec tement avec la cumine et forme une 

nouve l l e base, la cyanocumine CyC 1 8 H l 3 Az. Cette base est soluble dans 

l 'alcool ; l 'eau la précipi te de sa dissolution alcaline; (M. HOFFMANN.) 
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ACIDE TOLDIQUE. 223 

CYMÈNE. C20H'<. 

C M 1500,00 89,55 
H 1 4 175,00 10,45 

1675,00 100,00 

Le cymène est le ca rbure d 'hydrogène qu i préexiste dans l 'essence de 

cumin. 11 est liquide, incolore, t rès réfr ingent ; son o d e u r est agréable et 

rappelle celle de l 'essence de ci t ron. Il b o u t à 175°. Sa densi té est égale 

à 0,861 ; sa densité de vapeur est 4 ,64 . Il se combine avec l 'acide sulfu-

rique et forme un acide C 2 0 H 1 4 ( S 0 3 ) 2 qui p rodu i t avec la ba ry t e u n sel 

représenté par la formule BaO,C 2 0 H l 1 (SO 3 ) 2 ,HO. 

Le camphre des laurinées, distillé avec de l 'acide phosphor ique a n h y 

dre, donne un carbure d 'hydrogène isomérique avec le cymène . 

L'action de l'acide azotique su r le cymène d o n n e deux acides, l'acide 

toluique et l'acide nitrotoluique. Le second acide diffère d u p remie r p a r 

la substitution d 'une molécule d e vapeur n i t reuse à 1 équivalent d ' h y 

drogène (M. Noad). 

Le cymène, obtenu c o m m e nous l 'avons ind iqué pa r la distillation de 

l'essence de cumin, renferme o rd ina i rement d u cuminol don t on le s é 

pare en rectifiant le mé lange su r d e la potasse qui re t ient le cuminol à 

l'état de cuminate de potasse. 

ACIDE TOLUIQUE. C»6H'03,HO. 

C 1 8 1200,00 70,58 
H' 87,50 5,14 
03 300,00 17,64 
HO 112,50 6,64 

1700,00 100,00 

Propriétés. 

L'acide toluique est isomère de l ' h y d r u r e d 'anisyle et d e l 'é ther b e n -

eoïque de l'esprit de bois. Il est soluble d a n s l 'eau boui l lante , soluble 

presque en toutes propor t ions dans l 'esprit de bois, l 'alcool et l ' é ther . 

11 fond par la chaleur et se subl ime en belles aiguilles ; à l 'état p u r , il 

est inodore et insipide. 

Bouilli avec l'acide azotique concentré , il se convert i t en acide nitro^ 

toluique. Distillé avec la chaux , il se t ransforme en toluène ou benzoène. 

L'éther toluique C i H 5 0 , C , e H ' 0 3 se p r épa re en faisant passer u n couran t 

d'acide chlorhydrique dans u n e dissolution alcoolique d'acide toluique. 

Cet éther est un liquide a romat ique , d ' u n e saveur u n peu amère ; bou i l 

lant à 228". 
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Préparation. 

Pour obtenir l 'acide toluique, on distille p lus ieurs fois de suite un 

mélange formé d e 1 par t ie de cymène, de 6 part ies d 'eau et de 1 partie 

d'acide azotique du commerce . Le cymène absorbe des vapeurs nitreuses, 

se colore en b leu , puis en j a u n e , devient visqueux et tombe au fond de 

la co rnue . L'opération n e t a r d e pas alors à ê t re te rminée ; on peut l 'ar

rê ter dès que la surface d u l iquide qui passe dans le récipient se recouvre 

de cr is taux blancs . A m e s u r e q u e la co rnue se refroidit, ses parois se 

tapissent d'aiguilles b lanches d 'acide toluique. 

On purifie cet acide p a r des cristallisations successives. (M. NOAD.) 

ACIDE NITROTOLUIQUE. C 1 6H 6(Az0 4)0 3,HO. 

L'acide ni t rotoluique est peu soluble dans l 'eau froide ; il se dissout 

assez bien à chaud dans l'alcool et se dépose de sa dissolution en beaux 

pr ismes à base r h o m b e , d ' un j a u n e pâ le . L'éther nitrotoluique C 4 H 5 0, 

C 1 6 H 6 (Az0 4 )0 3 est solide, cristallisable, d ' un j a u n e clair et d 'une odeur 

agréable . L'éther nitrotoluique de l'esprit de bois C 2 H 3 0 , C l 6 H 6 ( A z 0 4 ) 0 3 , est 

solide et cristallisable. 

On obtient l 'acide n i t ro to lu ique en a t t aquan t le cymène ou l 'acide to

lu ique pa r l 'acide azotique fumant . La réaction est t e rminée dès qu'il ne 

se dégage p lus de vapeurs ru t i lan tes . La l iqueur , é tendue d 'eau, dépose 

l 'acide ni t rotoluique. Après avoir lavé cet acide à l 'eau froide, on le 

dissout dans l ' ammoniaque , avec laquelle il forme u n sel cristallisable, 

et l 'on décompose le n i t rotoluate d ' ammoniaque pa r l 'acide chlorhy-

dr ique . (M. NOAD). 

SALICINE. C 2 6 H< 3 0 1 4 . 

C 2 6 1950,00 54,54 
H 1 3 . 225,00 6,29 
O 1 4 1400,00 39,17 

3575,00 100,00 

L'histoire de la salicine et d e ses dérivés peu t être placée à la suite de 

celle des hui les essentielles qui ont été considérées comme des hydrures . 

La salicine, en effet, soumise à l 'action des corps oxydants , donne nais

sance à u n e hui le ident ique avec l 'huile essentielle dereine-des-prés , qui, 

dans toutes ses réactions, se comporte comme u n h y d r u r e . Les travaux 

de M. Piria su r la salicine ont donné un g rand intérêt à l 'étude de cette 

substance. 

La salicine a été découverte dans l 'écorce de saule par M. Leroux. 
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SALicrxE. 225 

M. Bucliner l'a signalée, en Allemagne, p resque en m ê m e t emps q u e 

31. Leroux, et 31. Braconnot l'a t rouvée dans p lus ieurs espèces de saules 

et de peupliers. 

Propriétés. 

La salicine cristallise en aiguilles b lanches , d ' une saveur amère ; elle 

n'exerce aucune action sur les réactifs co lorés ; elle fond à 120° et se d é 

compose à une t empéra tu re p lus élevée. 

100 parties d'eau froide dissolvent 5,6 par t ies de salicine. Cette s u b 

stance se dissout en toutes p ropor t ions dans l 'eau et l 'alcool boui l lants ; 

elle est insoluble dans l 'é ther . 

Les dissolutions de salicine on t u n e saveur amère ; elles dévient à 

gauche la lumière polarisée et ne sont t roublées ni p a r le sous-acéta te 

de plomb, ni par le t ann in , ni p a r la gélat ine. 

L'acide sulf'urique concentré colore la salicine en rouge de sang, et 

produit un acide double , l'acide sulfomfique, qui forme avec la chaux u n 

sel brun, pulvérulent . Si le mélange est échauffé, il d o n n e , en ou t re , u n 

corps particulier d 'un ve r t -o l ive , qui a été n o m m é olivine (M. Mulder) . 

Sous l'influence des acides é tendus et de la synaptase , la salicine se 

convertit en une nouvel le substance , la saligënine : 

C26H<8OK + ÙIIO = C"H80< + G 1 2 11 H 0 1 4 . 

Salicine. Saligénine*. Glucose. 

(M. PlRlA.) 

L'acide chromique t ransforme la salicine en h y d r u r e de salicyle et en 

acide formique. 

L'acide plombique, ou u n mélange d'acide sulfurique et de peroxyde de 

manganèse, changent complè tement la salicine en acide formique. L'acide 

azotique étendu converti t à froid la salicine en hélicine C 2 6 H 1 6 0 1 4 , qui n e 

diffère de la salicine que pa r 2 équivalents d 'hydrogène . L'action p r o 

longée de l'acide azotique boui l lan t sur la salicine donne de l 'acide 

oxalique et de l 'acide carbazotique. La salicine, trai tée p a r le chlore, p ro 

duit une série de corps chlorés dérivés p a r subst i tu t ion : 

C26U"C10,4,Z|IIO Chlorosalicine. 
C26jii6Ci2 0n ;2(lO Eichlorosaliciiic. 

C26Hi5ci3o , 4,2HO Peichloiosalicine. 

La salicine, chauffée au rouge avec u n excès de potasse, p e r d de l 'hy

drogène et donne d e l 'oxalate et d u salicylate de potasse. 

Lorsqu'on distille la salicine su r de la chaux vive, on obtient de l 'acide 

phénique et de l ' byd ru re de salicyle. 

La salicine, mise en présence de l 'acétate de p l o m b ammoniacal , se 

v. 15 
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2 2 6 ESSENCES. 

combine avec l 'oxyde d e p l o m b en pe rdan t 5 équivalents d 'eau, et p ro 

du i t u n composé qui a p o u r formule : 

(Pb0)*,C26H"0o. 

Préparation. 

P o u r ob ten i r la salicine, il faut épuiser l 'écorce de s a u l e par l'eau 

boui l lante , ajouter d a n s cet extrai t d u sous-acéta te de p l o m b qui forme 

u n précipité abondan t , filtrer la l iqueur , enlever l 'excès d e p l o m b qu'elle 

renferme au moyen d e l 'acide sulfurique, et évaporer convenablement . 

La salicine cristallise p a r l e refroidissement. 

On peu t encore faire d igérer l 'extrait a q u e u x d 'écorce de saule avec 

d e l 'oxyde de p l o m b , filtrer la l iqueur et évaporer j u squ ' à consistance 

s i rupeuse . La salicine se dépose a u bou t de que lques j ou r s ; on la purifie 

p a r des cristallisations successives (M. Duflos). 

CHLOROSALICINE. C 2«ll 1 7C10u,4HO. 

La chlorosalicine cristallise en longues aiguilles soyeuses et très lé

gères . El le se dissout d a n s l 'alcool, mais elle est insoluble dans l'éther. 

La cha leur lui fait p e r d r e son eau d e cristall isation. El le fond ensuite en 

u n l iquide t r anspa ren t , incolore , e t enfin se décompose. 

El le est inodore q u a n d elle est p u r e ; sa saveur est amère . 

La synaptase décompose la chlorosalicine en glucose et en chloro-

saligénine. 

BICHLOROSALICINE. C !6ll l 6Cl 20'',2HO. 

La bichlorosal icine p u r e cristallise en longues aiguilles soyeuses çt 

b lanches com m e de la neige. El le est inodore , à pe ine soluble dans l'eau 

froide, p e u soluble dans l 'eau boui l lante , assez soluble dans l'alcool, et 

p r e sque insoluble dans l 'é ther ; sa saveur est l égèrement amère . À100", 
elle a b a n d o n n e toute son eau de cr is tal l isat ion; au -des sus de 100°, elle 

fond en u n l iquide t r anspa ren t qu i se p r e n d p a r le refroidissement en 

u n e masse vi t reuse n o n cristalline ; à u n e t empé ra tu r e p lus élevée, elle 

se décompose. A la disti l lat ion, elle d o n n e u n e l iqueur acide et une huile 

colorée. 

La synaptase décompose la bichlorosalicine en glucose et en bichloro-

saligénine. 

PERCHLOROSALIClNE. C26Il15Cl°O l4,2HO. 

La perchlorosal ic ine cristallise en petites aiguilles de couleur jaunâtre . 

El le est p resque en t iè rement insoluble dans l 'eau et t rès peu soluble 
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dans l'eau bouillante. Sa saveur est amère . El le n ' a pas d 'odeur q u a n d 

elle est pure . Elle pe rd à 100° ses 2 équivalents d 'eau de cristallisation. 

Par l'action de la synap ta se , e l le paraî t d o n n e r d u glucose et d e la 

perchlorosaligénine. 

SALIGÉNINE. C<*H 80 4. 

0* 1050,00 G7,74 

H 8 100,00 6 ,45 

O*. . , 400 ,00 25 ,81 

1550,00 100,00 

La salicine se dédouble , c o m m e nous l 'avons dit, sous l 'influence des 

acides étendus ou de la synaptase, en glucose et en saliqénine. 

Propriétés. 

La saligénine est soluble dans l 'alcool et l 'é ther ; elle cristallise en t a 

bles nacrées qui sont douces au toucher ; elle fond à G2°, et se volatilise 

en partie lorsqu'on l 'expose à u n e t e m p é r a t u r e d e 1 0 0 ° . Pa r l 'action 

d'une chaleur prolongée, la saligénine p e r d 2 équivalents d 'eau et se 

transforme en sulirétine C 1 4 H 6 0 2 . Les alcalis en dissolution é t e n d u e la 

transforment également en sal i rét ine. 

La saligénine, chauffée avec les alcalis en fusion, dégage d e l ' h y d r o -

• gène et donne des salicylates alcal ins. Les corps oxydan t s t ransforment 

la saligénine en h y d r u r e de salicyle. La solution aqueuse de saligénine 

produit une belle couleur indigo lo r squ 'on l'a mê le avec les sels de fer 

au maximum. 

Préparation. 

C'est en général pa r la m é t h o d e suivante qu ' on p r é p a r e la saligénine ; 

On mélange in t imement 5 0 g r a m m e s d e salicine pulvérisée, 3 g r a m m e s 

de synaptase et 2 0 0 g r a m m e s d 'eau distillée. Le tout est in t rodui t d a n s 

un flacon de verre qu 'on chauffe au ba in-mar ie j u s q u ' à 4 0 ° . La d é c o m 

position de la salicine commence a lors et s 'achève ord ina i rement d a n s 

l'espace de douze heures . La saligénine qu i se p rodu i t , n e t rouvan t pas 

une quantité d 'eau suffisante p o u r se d issoudre , se dépose en g rande 

partie sous forme de r h o m b o è d r e s . 

Pour extraire la saligénine restée dans les eaux mères , on les agite avec 

leur propre volume d 'é ther , qu i enlève la saligénine et l ' abandonne , pa r 

le refroidissement, en lamel les incolores, d ' un éclat nac ré . 

On a pu obtenir les saligénines m o n o , b i et t r ichlorées en faisant agir 

la synaptase sur les salicines m o n o , bi et t r ichlorées (M. Piria)i 
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Nous plaçons à la suite de la salicine u n e substance , la popullne 

Q40}j22Qi6 j q U j éprouve , sous l ' influence des acides é tendus ou d 'un m é 

lange d e b ichromate de potasse et d 'acide sulfurique, des t ransforma

tions analogues à celles q u e subi t la salicine q u a n d on la trai te par les 

mêmes agents . Ainsi les acides é tendus , qui convertissent la salicine en 

glucose et en salirétine : 

C 2 6 H i 8 0 u - j _ 21JO = C l 2 H » O u - f C u H 6 0 2 

Salicine. Glucose. Salirétint. 

changent la popul ine en acide benzoïque, en glucose et en salirétine : 

C < 0 11"0 1 6 + 4HO = C'MIW + C , 2 a ' < 0 1 4 + C ' W o 2 . 

l'opuline. Acide benzoïque. Glucose. Salirétint. 

La salicine, chauffée avec un mélange d 'acide sulfurique et de bichro

ma te de potasse, donne d e l ' h y d r u r e de salicyle. On produi t également 

d e l ' hyd ru re de salicyle en soumet tan t à la distillation un mélange formé 

d e popul ine , d 'acide sulfurique et de b ichromate de potasse. 

POPULINE. C^H^O^Xà 100°). 

C<° 3000,00 61 ,53 

H 2 2 275 ,00 5,64 

O 1 6 ·. 1600,00 32 ,83 

4875 ,00 100,00 

Cette substance a été découverte pa r M. Braconnot dans l'écorce et les 

feuilles du t r emble {Populus tremulà). 

La popul ine cristallise en aiguilles br i l lantes et incolores, d 'une saveur 

sucrée. Elle est peu soluble dans l 'eau froide, p lus soluble dans l'eau 

chaude , dans l 'alcool boui l lan t et d a n s les acides concentrés . Elle con

t ient 4 équivalents d 'eau de cristallisation qui se dégagent par une des

siccation à 1 0 0 ° . 

La synaptase n e fait éprouver aucune al térat ion à la populine. 

P o u r obtenir la popul ine , il faut épuiser l 'écorce d e t remble par l'eau 

boui l lante , ve r se r de l 'acétate de p l o m b dans la l iqueur , filtrer et éva

pore r j u squ ' à consistance s i rupeuse . La popul ine se dépose à l'état cris

tallin par le refroidissement. On décolore cette substance au moyen du 

noir an imal , et on la soumet à une dern iè re cristallisation. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



UEUCI.XE. 229 

SALIRÉTIIVE. C u l l 6 0 2 . 

C". . ' 1050,00 79,24 

H 6 75,00 5,66 

O 2. 200 ,00 15 ,10 

1325,00 100,00 

La salirétine peut ê t re ob tenue , c o m m e on l'a vu, en soumet tan t la 

saligénine à des agents qu i dé te rminen t la séparation de 2 équivalents 

d'eau. On l'obtient encore en faisant bouil l i r u n e dissolution aqueuse de 

salicine avec des acides ch lo rhydr ique ou sulfurique é tendus . 

Elle se présente avec l 'aspect d ' u n e subs tance résineuse, j a u n â t r e ; 

elle est insoluble dans l 'eau, soluble au cont ra i re dans l 'alcool, l 'é ther 

et l'acide acétique concentré . L 'acide sulfurique concentré la colore 

en rouge. 

HÉLICINE. t W O " . 

C2« 1950,00 54 ,92 

H 1 6 200 ,00 5 ,63 

O" 1400,00 39,45 

3550 ,00 100,00 

L'hélicine a été découverte pa r M. Pir ia . 

Propriétés. 

Cette substance cristallise en petites aiguilles b l anches et t rès fines ; 

elle est très soluble dans l 'eau boui l lante , dans l 'alcool et insoluble dans 

l'éther ; elle contient 3 équivalents d 'eau de cristallisation ; elle fond à 

175°; sous l'influence des alcalis é tendus , des acides ou d e la synaptase , 

elle se dédouble en glucose et en h y d r u r e de salicyle : 

C 2 6 a i 6 0 M 4 . 4HO = C>2HH0'< 4- C'*H60<. 

Helicine. Glucose. Hydrure 
de salicyle. 

L'hélicine n'agit pas su r les dissolutions méta l l iques . 

L'action du chlore su r l 'hélicine h u m i d e d o n n e la chhrhélicine 

C 2 6 H , 5 C10 H qui, en présence de la synaptase , se dédouble en glucose et 

en chlorure de salicyle. 

Le brome convertit l 'hélicine en bromhélicinc C 2 6H 1 ;"'BrO". 
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P o u r obtenir l 'hélicine, on délaie 1 par t ie de salicine rédui te en poudre 

dans 10 par t ies d'acide azotique à 20° Baume , et l 'on place ce mélange dans 

u n vase ouvert . Au bout de v ingt -qua t re heu re s , la dissolution de la sa

licine est complète , su r tou t q u a n d on a eu soin d'agiter de temps à autre 

le mélange , et des cr is taux d'hélicine se déposent au fond d u vase. On 

expr ime ces cr is taux dans d u papier et l 'on achève de les purifier en les 

lavant avec de l ' é ther . 

HÉLICOÏDINE. 

Lorsqu 'on fait agir sur la salicine de l 'acide azotique m a r q u a n t seule

m e n t 12° B a u m e , il se p r o d u i t un corps nouveau , Vkélicoïdine C 5 2 H 3 2 0 2 4 

(M. Pir ia) . 

L 'hélicoïdine se dédouble , sous l ' influence de la synaptase , en glucose, 

en saligénine et en h y d r u r e de salicyle. 

HïDltURE DE SALICYLE. GMH 60* = C^H'O^H. 

C" 1050,00 68,85 
11« 75,00 4,91 
O* 400,00 26,24 

1525,00 100,00 

L ' h y d r u r e d e salicyle est aussi connu sous les n o m s d'acide salicyleax, 

d'acide spiroïleux, d'huile de fleurs de reine-d'es-prés, e tc . Extrai t en 1835 

par Pagenstecher des fleurs de r e ine -des -p rés , il a été reprodui t artifi

c iel lement pa r M. Piria, en t ra i tant la salicine pa r un mélange d'acide 

sulf'urique et de b ichromate de potasse. 

MM. Dumas et Et t l ing ont , les p remie r s , d é m o n t r é l ' identité de l 'hy-

d r u r e de salicyle avec l 'hui le d e fleurs d e r e i n e - d e s - p r é s . 

Propriétés. 

L ' h y d r u r e d e salicyle est l iquide, incolore, et d ' u n e o d e u r qui rappelle 

celle des a m a n d e s amères ; sa saveur est acre et b r û l a n t e ; il tache la 

peau en j a u n e : ces taches disparaissent r a p i d e m e n t à l 'air . Sa densité 

à 13° est égale à 1 ,173; il bou t à 196°. La densi té de sa vapeur est 4,276. 
11 est inf lammable et b r û l e avec u n e flamme fuligineuse. 11 se solidiiie 

lo r squ 'on l 'expose à u n froid de — 20°. L ' h y d r u r e d e salicyle ne rougit 

pas le tournesol ; il colore en violet les sels de fer au m a x i m u m ; il est 

peu solublc dans l 'eau, t rès soluble dans l 'alcool et l 'éther. Les dissolu

t ions d ' h y d r u r e de salicyle n 'exercent a u c u n e action sur la lumière 

polarisée. 
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Le chlore attaque vivement l ' h y d r u r e de salicyle et p rodu i t u n chlorure 

de salicyle C^H'O'.Cl qui est solide et cr is ta l l i sable(Lœwig) . On obtient 

un chlorure de salicyle l iquide, en faisant réagir le p e r c h l o r u r e de phos 

phore sur le salicylate de mé thy lène . (M. Gerha rd t . ) 

L'action prolongée du chlore sur l ' h y d r u r e de salicyle d o n n e u n acide 

particulier, de couleur rouge , qui forme des sels rouges avec les alcalis 

et les bases a lcal ino-terreuses . (M. Lœwig.) 

Le brome convertit l ' h y d r u r e d e salicyle en bromure de salicyle 

C"H 5 0\Br . 

Quand on distille u n mélange d ' iodure d e potass ium et d ' h y d r u r c de 

salicyle, il se sublime u n corps b r u n qui para î t ê t re l ' iodure de salicyle. 

(M. Lœwig.) 

L'hydrure de salicyle peu t ê t re considéré c o m m e produ i t p a r la c o m 

binaison d 'un équivalent d 'hydrogène avec u n radical hypothé t ique , le 

salicyle C ' 4 H 5 0 4 , qui , en présence des bases, a b a n d o n n e l 'hydrogène avec 

lequel il est uni pour former des sal icylures : 

C'WO'.H + MO = HO - j - M,C 1 4H 50 4 . 

On peut l 'envisager encore c o m m e u n acide salicyleux C 1 4 H 5 0 3 , H O qui , 

en présence des bases, pe rd 1 équivalent d 'eau c o m m e les acides hydra tés , 

et forme des salicylites : 

C l 4H 50 3,HO -f- MO = HO -f- MO.C'WO3. 

L'acide salicyleux ( h y d r u r e de salicyle) décompose à froid les ca rbo 

nates alcalins. Plusieurs salicylites cristall isent facilement. Ce sont ; 

Le salicylite neutre de potasse KO,C l 4H 50 3,2I10. 
Le salicylite acide de potasse K0,(C 1 4 H 5 0 3 ) 8 . 
Le salicylite neutre de soode » 
Le salicylite acide de soude Na0,(C 1 4 H 5 0 3 ) 2 . 
Le salicylite neutre d'ammoniaque AzH 3,HO,C l , ,H 50 3. 
Le salicylite neutre de baryte. Ba0,G l 4H 50 3 ,2H0. 
Le salicylite neutre de plomb » 
Le salicylite basique de plomb , . (PbO) 2,C 1 4H 50 3. 
Le salicylite neutre de cuivre- CuO,C 1 4H 50 3. 

La plupart des salicylites s 'a l tèrent au contact de l 'air humide : ils 

absorbent de l 'oxygène, se colorent en b r u n , pu is en noir , et dégagent 

une odeur de rose t rès p rononcée . De tous les salicylites, celui de potasse 

se décompose le plus rap idement : il donne de l 'acétate de potasse et un 

acide nouveau, l'acide mélanique, qu i a p o u r formule C 2 o H 8 0 1 0 . (M. Piria.) 
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Cette réaction peut ê t re représentée pa r l 'équation suivante : 

2(KO,CuH^03) -}- O 6 + 4HO = Q(KO,C4H30°-) - f CWO'». 

Salicylite de pelasse. Acide mélanique. 

L'acide mélan ique présen te l 'aspect du noir de fumée ; il est insoluble 

dans l 'eau, très soluble dans l 'alcool, l 'é ther et les dissolutions alcalines. 

Les salicylites alcalins produisent , avec l 'acide sulfureux, des combi

naisons cristallisables. Les m ê m e s composés se forment pa r l 'action des 

bisulfites alcalins sur l ' byd ru re de salicyle. (M. Bertagnini . ) 

Le salicylite de cuivre, soumis à la distil lation, d o n n e u n corps cristal

lin, lepnrasalicyle C ' r P O 1 . (M. Et t l ing . ) 

11 est à r e m a r q u e r que l 'acide salicyloux ( b y d r u r e de salicyle) C'W'O* 

est isomérique avec l 'acide benzoïque hyd ra t é C H H : , 0 3 , H O , et qu'il pos

sède l a même densi té do vapeur . 

L'acide salicyloux produi t avec le gaz ammoniac u n composé nommé 

salhydramide, qui a p o u r formule C 4 2 H < 8 A z 2 0 6 . 

L 'acide azotique réagit également sur l 'acide salicyleux et donne un 

acide nitrosalicyleux C '^H^AzO^O' .HO. 

Préparation. 

L'hui le que l 'on re t i re des fleurs de r e i n e - d e s - p r é s ^ / j / r œ a idmarià) ne 

préexiste pas clans la fleur ; elle parai t p r e n d r e naissance au moment 

m ê m e de la distillation. E n disti l lant les fleurs, on obtient un mélange 

d ' h y d r u r e de salicyle, d 'un ca rbure d 'hydrogène isomérique avec l'es

sence de térébenthine et d ' u n e substance analogue au c a m p h r e ; en 

agitant ce mélange et en le dist i l lant de nouveau , l ' bydru re reste en 

combinaison avec l 'alcali, t andis que les deux au t res hui les passent à la 

dist i l lat ion. On isole ensuite l ' b y d r u r e au moyen de l 'acide suli'urique. 

Lorsqu 'on veut obtenir de g randes quant i tés d ' h y d r u r e de salicyle, il 

vaut mieux p répa re r ce corps avec la salicine. On mêle intimement 

3 parties de b ichromate de potasse et 3 part ies de salicine. Ce mélange 

est in t rodui t dans u n e cornue où l 'on verse successivement 24 parties 

d 'eau et h, 5 par t ies d'acide sulfurique étendu de 12 parties d'eau, en 

ayant so'.n d'agiter la cornue après chaque addi t ion. La réaction com

mence à froid et s 'achève dans l 'espace de trois quar t s d 'heure . Lors

qu 'e l le paraî t t e rminée , on fait commun ique r la co rnue avec un récipient 

bien refroidi et on la chauffé m o d é r é m e n t : il distille alors de l'eau, 

de l 'acide formique et une hui le rougeât re qu i est l ' h y d r u r e de salicyle. 

L 'opérat ion doit ê t re a r rê tée dès q u e le l iquide passant à la distillation 

cesse d 'ê t re opal in . L ' h y d r u r e de salicyle est enlevé au moyen d'une 

pipette, mis en contact pendan t vingt-quatre heures avec d u chlorure de 

calc ium fondu et soumis à u n e dernière distillation. (M. Piria.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHLORURES DE SALICYLE. 233 

SALHYDRAMIDE. C < 2 U l 8 Az 2 o 6 . 

c « 

H 1 8 

Az2 

06. 

3150,00 

225,00 

350,00 

600,00 

72 ,83 

5,20 

8,09 

13 ,88 

4325,00 100,00 

L'action du gaz ammoniac sec su r l ' h y d r u r e de salicyle d o n n e la salhy

dramide C 4 2 H , 8 Az 2 0 6 . 

La salhydramide cristallise en pr ismes br i l lants , d 'un j a u n e d 'or . El le 

est fusible, soluble dans l 'alcool et insoluble dans l 'eau. El le forme, avec 

le chlore et le brome, deux composés par t icul iers , la salhydramide tri-

chlorée C i 2 H , r , Cl 3 Az 2 0 6 et la salhydramide tribromée G i 2 H 1 5 B r 3 A z 2 0 G . Elle 

se combine avec l 'oxyde de cuivre , et d o n n e u n e l iqueur ver t -émeraude 

qui laisse déposer des lamelles br i l lan tes d e m ê m e couleur . 

Il existe encore des combinaisons de sa lhydramide avec l 'oxyde de 

plomb et le sesqui-oxyde d e fer. 

L'hydrogène sulfuré agit sur la sa lhydramide : il se p rodu i t un c o m 

posé pulvérulent, le thiosalicol, qui a p o u r formule C 1 4 H 6 S 2 0 2 . (M. Ca-

hours.) 

La salhydramide se p répare en faisant passer un couran t de gaz a m m o 

niac sec à travers une dissolution alcoolique d ' h y d r u r e de salicyle. Il se 

forme immédiatement d e nombreuses aiguilles j aunâ t r e s qu i se r e d i s 

solvent par l'action d 'une douce chaleur , et se déposent de nouveau pa r 

le refroidissement de la l iqueur . 

Chlorure de saiîevic sol ide (acide cklorosalicyleux). C 1 4 H 5 0 4 ,C1 = 

C"H ,C103,IIO. — Ce corps présente l 'aspect de lamelles rectangulaires 

incolores. Son odeur est désagréable, sa saveur poivrée. Il est fusible, 

volatil, insoluble dans l 'eau, soluble dans l 'alcool, l 'é ther , et les alcalis 

fixes. Les acides le précipitent de sa dissolution dans les alcalis sans l 'a l 

térer : de là le nom d'acide cklorosalicyleux qu 'on lui donne q u e l 

quefois. 

Le chlorure de salicyle (acide chlorosalicyleux) C' 4 H 4 C10 3 ,HO forme 

avec les bases des composés bien définis. 

Le chlorosalicylite de potasse cristallise en paillettes br i l lantes de cou

leur rouge. 

On connaît un chlorosalicylite de baryte BaO,C 1 4 H 4 C10 3 ,HO, qui est 

cristallin et de couleur j aune . 

Pour obtenir le chlorure de salicyle solide, on fait ar r iver un courant 

CHLORURES D E SALICYLE. 
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d e chlore sec dans de l ' h y d r u r e de salicyle. La réaction est vive : il 

se dégage d ' abondan tes vapeurs d 'acide ch lo rhydr ique , et le liquide 

s'échauffe beaucoup . E n le refroidissant après que le dégagement d'acide 

a cessé, on dé te rmine la précipitat ion d u ch lo ru re de salicyle. Ce corps 

est purifié p a r des cristallisations successives d a n s l 'a lcool . 

(M. LŒYVIG.) 

ch lo ru re de sa l icy le l iqu ide . C l 4 H r , 0 4 , C l . — C e ch lo ru re est légèrement 

j a u n â t r e ; il fume à l 'air et se décompose a u contact d e l 'eau en acide 

ch lo rhydr ique et en acide salicylique. Lorsqu 'on le soumet à la distilla

t ion, il d o n n e d e l 'acide ch lo rhydr ique , d u ch lo ru re d e chlorobenzoïle, 

et u n a b o n d a n t rés idu de cha rbon . 

On p r é p a r e le ch lo ru re de salicyle l iquide en faisant réagir le perchlo-

r u r e de phosphore sur le salicylale de mé thy l ène (huile de Gmdtheria 

procumbens). La réaction, qu i est t rès vive, s 'opère à froid. Lorsqu'elle 

para î t t e rminée , on chauffe à 160° le p r o d u i t ob t enu , afin de chasser 

l ' oxychlorure de phosphore avec lequel il est mé langé . 

(M. GER.HAR.DT.) 

BROMURE DE SALICYLE. C l 4H 50 4 ,Br. 

C ' 4 1050,00 41 ,79 

H* 62 ,50 2 ,48 

O 4 400 ,00 15 ,92 

Br 1000,00 , 39 ,81 

2512,50 100,00 

Le b r o m u r e d e salicyle cristallise en aiguilles incolores; il forme, 

c o m m e le ch lo ru re de salicyle, des combinaisons définies avec les bases. 

On peu t donc le considérer c o m m e u n acide brornosalicyleux et écrire sa 

formule de la man iè re suivante : C 1 4 H 4 B r 0 3 , H O . 

Le b r o m u r e de salicyle s 'obtient en t ra i t an t l ' h y d r u r e de salicyle par 

u n e peti te quan t i t é d 'eau b r o m é e . 

Sous l ' influence d ' un excès d 'eau b r o m é e , l ' h y d r u r e de salicyle donne 

le bromure de salicyle brome C l 4 H 4 0 4 , B r 2 . Ce corps est cristallisable, de 

couleur j a u n e , insoluble dans l ' e a u , so luble d a n s l 'alcool et l'éther. 

(M. Heerlein.) 

L'action d u sulfhydrate d ' a m m o n i a q u e sur le b r o m u r e de salicyle 

p rodu i t le thiosalicol brome C H H 5 B r 0 2 S 2 . (M. Heerlein.) 

Q u a n d on fait passer u n couran t d ' hyd rogène sulfuré à t ravers une dis

solut ion alcoolique de b r o m u r e de salicyle b r o m e , il se forme du bisulfhy-

drute de thiosalicol écorne C l i H i B r 2 0 2 S 2 , 2 H S . (M.Heerlcin.) (M. LOEWIG.) 
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ACIDE MTROSALICYLEUX. C14H5(Az04J(M. 

Cet acide cristallise en pr ismes j aunes et t r ansparen t s . Il est inodore , 

d'une saveur acre, peu soluble dans l 'eau, t rès soluble dans l'alcool et 

l'éther; ses sels détonent p a r l 'action de la cha leu r . 

L'ammoniaque le colore en rouge d e sang foncé ; le pe rch lo ru re de fer 

en rouge-cerise. 

L'acide nitrosalieyleux se p répa re en t ra i tan t à u n e douce chaleur 

l'hydrure de salicyle pa r l 'acide azotique ord ina i re . (M. LOEWIG.) 

ACIDE SALICYLIQUE ANHYDRE. C 1 4 H 5 0 5 . 

C 1 4 1050,00 65,11 
H 5 62,50 3,87 
O 5. 500,00 31,02 

1612,50 100,00 

L'acide salicylique a n h y d r e est b l anc , v i squeux , soluble à chaud dans 

l'alcool et dans l 'éther, insoluble dans l 'eau qu i l ' hydra te l en tement . 

Pour l'obtenir, on fait réagir l 'oxychlorure de phosphore sur le salicylate 

de soude desséché. Il se p rodu i t u n e mat iè re b lanche , ex t r êmement d u r e , 

qui, traitée par l 'alcool boui l lant , cède à ce dissolvant tout l 'acide sali

cylique anhydre qu 'el le cont ient . 

La formation de l 'acide salicylique a n h y d r e est toujours accompagnée 

de la production d 'une subs tance neu t r e , la salicylide, qui a p o u r for

mule : C ' 4 H 4 0 4 . 

L'équation suivante fera c o m p r e n d r e l 'action exercée par l 'oxychlorure 

de phosphore sur le salicylate de soude : 

AtNaO.C'IW) +Ph0 2 Cl 3 ==2(Ci 4 H 4 0 4 )+2(C 1 4 f l 5 0 5 )+NaCl+ 3NaO,Ph05+2HCI. 

Salicjlate de soude. Salicylide. Ac. salicyliquo 
anhydre. 

( M . GERHARDT.) 

ACIDE ACÉTOSALICYLIQUE ANHYDRE. C 1 8 H 8 0 8 = C l 4 H 5 0 5 ,C 4 H 3 0 3 . 

Cet acide est fort peu stable ; on le p rodu i t en versant du ch lo rure 

d'acétyle sur le salicylate d e soude desséché. (M. Gerhard t . ) 

ACIDE BENZOSALICYLIQUE ANHYDRE. C 2 8 H 1 0 O 8 = C 1 4H 50 5 ,C 1 411 50 3 . 

L'acide benzosalicylique est v isqueux, so luble dans l 'é ther , insoluble 

dans l'eau qui le décompose en acide benzoïque et en acide salicylique. 

On obtient l 'acide benzosal icylique en t ra i tant le salicylate de soude 

desséché par le ch lorure d e benzoïle. (M. Gerha rd t . ) 
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ACIDE SALICYLIQUE HYDRATÉ. C , 4 i l 5 0 5 ,HO. 

C" 1050,00 60,86 
H 5 62,50 3,62 
O5 500,00 28,98 
HO 112,50 6,5/4 

1725,00 100,00 

Propriétés. 

L'acide salicylique h y d r a t é ressemble à l 'acide benzoïque. Comme ce 

dernier , il se dissout dans l 'eau boui l lante , et cristallise pa r le refroidis

sement en aiguilles satinées t rès solubles dans l 'alcool et l 'é ther ; l'esprit 

île bois le dissout, su r tou t à chaud . 

La dissolution aqueuse d e l 'acide salicylique n 'agi t pas sur la lumière 

polarisée (Bouchardat) . El le est colorée en noir pa r les sels de sesqui-

oxyde de fer. 

L'acide salicylique fond à 158° ; à u n e t e m p é r a t u r e p lus élevée, il se 

rédui t en vapeurs sans se décomposer . Lorsqu 'on le distille en présence 

d ' un excès de chaux , il se dédoub le en acide carbonique et en acide 

phénique : 

C'4H50*,HO + 2CaO = 2(CaO,C02) + C'WO.HO. 

Acide salicylique Acide plicnique 
hydraté. hydraté. 

(M. GERHARDT.) 

Tous les salicylates alcalins donnen t à la distillation de l 'acide phénique 

p u r . (M. Gerhard t . ) 

Chauffé avec de l 'acide sulfurique é tendu et d u peroxyde de manga

nèse, l 'acide salicylique p rodu i t de l 'acide formique. 

Le chlore , le b r o m e réagissent sur l 'acide salicylique, et donnent des 

acides chlorés et b r o m e s dérivés de l 'acide salicylique par substitution. 

E n t ra i tant l 'acide salicylique pa r l 'acide azotique fumant, on obtient de 

Yacide nitrosalicylique, ident ique avec Yacide indigotique. (M. Gerhardt.) 

Lorsqu 'on fait ar r iver des vapeurs d'acide sulfurique anhydre sur de 

l 'acide salicylique bien sec et rédui t en p o u d r e , il se change en une 

masse gommeuse que l 'eau froide dissout facilement : on produit dans 

cette circonstance u n acide sulfosalicylique qui forme, avec la plupart des 

bases, des sels solubles . 

Si l 'on por te u n mélange d 'acide ch lorhydr ique et d'acide salicylique 

à u n e t e m p é r a t u r e de 60° à 70", et si l 'on projette peu à peu dans le 

l iquide du chlorate de potasse en cr is taux, u n e réaction très vive se ma-
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nitéste ; la matière s'échauffe considérablement , et bientôt il se dépose a u 

fond du ballon une hui le rougeâ t re contenant une quant i té no tab le de 

chloranile que l'on peut ext ra i re au moyen de l 'alcool. 

Préparation. 

L'acide salicylique se p r épa re o rd ina i rement en chauffant l ' h y d r u r e 

de salicyle {acide salicyleux) avec un excès de potasse, j u squ ' à ce qu' i l 

ne se dégage plus d 'hydrogène . Le salicylate, ainsi formé, est décomposé 

par l'acide chlorhydrique ; l 'acide salicylique, mis en l iber té , est purifié 

par cristallisation. 

Pour obtenir de g randes quant i tés d 'acide salicylique, il est préférable 

d'employer la salicine : on projet te peu à peu de la salicine pulvérisée 

dans de la potasse en fusion ; u n e vive effervescence se manifeste dans la 

masse, de l 'hydrogène se dégage, et d u salicylate de potasse se produi t . 

Ce sel, décomposé par l 'acide ch lo rhydr ique d o n n e l 'acide salicylique. 

11 faut avoir soin de n e pas dépasser en chauffant la t empé ra tu r e de 

400° et de maintenir toujours la potasse en excès, ca r a u t r e m e n t la m a 

jeure partie de la salicine se converti t en u n e mat iè re rés ineuse, et l 'on 

n'obtient qu 'une petite quant i té d 'acide salicylique. (M. Gerhard t . ) 

L'essence de Win te rg reen des pa r fumeurs (salicylate de méthylène) se 

transforme rapidement en acide salicylique sous l ' influence d ' u n e disso

lution bouillante de potasse. 

L'indigo et la coumar ine , traitées à u n e h a u t e t empé ra tu r e pa r la 

potasse, donnent de l 'acide salicylique. 

SALICYLATES. 

L'acide salicylique forme avec la potasse, la soude , la ba ry te , la s t ron-

tianc, la chaux, la magnésie et l 'oxyde d e zinc, des sels solubles et c r i s -

tallisables : avec les oxydes de p l o m b , de cuivre et d 'a rgent , il p rodui t 

des sels peu solubles à froid. Le salicylate de p l o m b se dissout facilement 

dans l'eau à la t empéra tu re de l 'ébulli t ion, et se dépose pa r le refroidis

sement sous la forme d'aiguilles br i l lantes et incolores. 

Voici les formules des p r inc ipaux salicylates : 

Salicylate de potasse KO,C l 4n 50 5,HO. 
Salicylate d'ammoniaque . . AzIl 3,IJO,C 1 4il 5O s. 
Salicylate de baryte BaO,C1 4fl505,IIO. 
Salicylate de baryte, à 215" . BaO,C' 4H 50 5. 
Salicylate de chaux CaO,C14H505,2HO. 
Salicylate de plomb PbO,C 1 4H 50 5,HO. 
Salicylate d'argent AgO,CuH5CA 
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ACIDE AMPÉLIQUE. 

L'acide ampél ique est b lanc , inodore , peu soluble dans l 'eau froide, 

t rès soluble dans l 'eau c h a u d e , assez soluble dans l 'alcool et l'éther 

boui l lants . Il fond vers 200° et distille sans a l téra t ion. P o u r l'obtenir, 

on fait agir de l 'acide azotique concent ré su r les hui les de schiste bouil

l an t en t re 80° et 1 5 0 ° ; il se p rodui t de l 'acide a m p é l i q u e , de l'acide 

carbazotique et u n e mat ière floconneuse. Ces deux dernières substances 

é tant peu solubles, se déposent pa r la concentrat ion de la l iqueur . Après 

avoir décanté les eaux mères , on les neut ra l i se par l ' ammoniaque , et l'on 

évapore à sec. Le rés idu est trai té pa r l 'alcool, qu i dissout l'ampélate 

d ' ammon iaque et sépare ce sel d ' une peti te quant i té de carbazotate d 'am

m o n i a q u e avec lequel il est mélangé . On évapore à sec la dissolution 

alcoolique, et l 'on r e p r e n d l ' ampéla te d ' a m m o n i a q u e pa r l'alcool froid. 

Une dern iè re évaporat ion donne ce sel à l 'état de p u r e t é . 

E n versant d e l 'acide azotique dans u n e dissolut ion aqueuse d'ampé-

la te d ' a m m o n i a q u e , on m e t en l iber té l 'acide ampél ique . 

(M. LAURENT.) 

a c t i o n Du C h l o r e s u r l ' a c i d e s a l i c y l i q u e . 

Lorsqu 'on fait réagir le chlore sur l 'acide salicylique ou sur les salicy-

lates alcalins, il peut se former différents p rodu i t s . Si l 'acide salicylique 

est en excès, il se p rodu i t de Yacide chlorosalicyliquc. Si le chlore est en 

excès, on obt ient de Yacide bichlorosalicylique. 

L'acide bichlorosalicylique C 1 4 H 3 C 1 2 0 5 , H 0 cristallise en aiguilles, en 

écailles ou en octaèdres ; il est peu soluble d a n s l 'eau, t rès soluble dans 

l 'alcool et l 'éther. L'acide sulfurique le dissout à l 'a ide d ' une douce cha

leur et l ' abandonne en par t ie pa r le refroidissement. L'acide azotique 

concent ré l ' a t taque avec facilité à chaud et finit pa r le dissoudre : la solu

t ion laisse déposer en se refroidissant de bel les l ames j aunes . 

Distillé à deux ou trois reprises sur d u sable mêlé d ' une petite quantité 

de ba ry te ou de chaux caust ique, il se décompose ent ièrement et se trans

forme en acide chlorophénésique. 

Les bichlorosalicylates sont peu connus . 

L 'é ther bichlorosalicylique de l 'alcool C ' I P O ^ ' W C W est solide et 

cristall isable ; on le p r épa re en faisant passer u n couran t de chlore dans 

l 'é ther salicylique. 

Nous p lacerons ici u n acide par t icul ier , Yacide ampélique, qui est iso-

m é r i q u e avec l 'acide salicylique. 
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ACTION DU BROME SUR L'ACIDE SALICYLIQUE. 239 

Le chlore, en agissant sur le salicylate de mé thy lène , p rodui t l'éther 

bkhlvrosalicylique de l'esprit de bois C 2 H 3 0 , C 1 4 H 3 C i 2 0 5 . (M. CAHOURS.) 

A C T I O N DU B R O M E S U R X. 'ACIDE SAXICY1IQUE. 

L'action du brome sur l 'acide salicylique d o n n e naissance à trois acides 

dérivés par substitution de l 'acide sal icyl ique. 

L'acide bromosalicylique C 1 4 H 4 B r 0 5 , H 0 est t rès peu soluble dans l 'eau, 

même bouillante, soluble dans l 'alcool et d a n s l 'é ther . Il cristallise en 

prismes incolores t rès br i l lants , fusibles à u n e t e m p é r a t u r e peu élevée. 

Soumis à la distillation, il se décompose . 

L'acide bromosalicylique forme avec la potasse, la soude et l ' a m m o 

niaque des sels cristallisables. Il d o n n e avec les sels de pe roxyde de fer 

la couleur violette caractéris t ique q u e p rodu i t l 'acide salicylique avec le 

même réactif. Distillé avec la ba ry t e , il se convert i t en u n composé h u i 

leux qui a reçu le n o m d'acide bromophénasique, et qu i a p o u r formule 

C l 2 H 3 Br0 2 . 

La préparation de l 'acide bromosal icyl ique est t rès s imple : il suffit de 

verser goutte à goutte d u b r o m e su r de l 'acide salicylique en excès q u e 

l'on broie dans u n mor t ie r , de t ra i te r la masse ainsi ob tenue pa r u n e 

petite quantité d'alcool froid p o u r enlever l 'acide salicylique n o n at taqué 

et de la dissoudre ensuite dans l 'alcool boui l lant , qu i dépose en se refroi

dissant des cristaux d 'acide bromosal icyl ique . 

On connaît l'éther bromosalicylique de l'alcool C 4 H 3 0 , C 1 4 H 4 B r 0 5 et 

Yéther bromosalicylique de l'esprit de bois G 2 H 3 0 , G 1 4 H 4 B r 0 5 (MM. Cahours 

etGerhardt). 

L'acide bibromosalicylique C l 4 H 3 B r 2 0 5 , H 0 est incolore q u a n d il est pu r , 

ou d'un jaune très légèrement rosé ; il est à pe ine soluble dans l 'eau, 

assez soluble dans l 'alcool, p lus soluble dans l 'é ther . 11 fond à la t e m p é 

rature de 150° environ. Distillé avec de la ba ry t e , il d o n n e de l'acide 

bramophénisique* L'acide azotique à 36° le dissout facilement à l 'aide de 

l'ébullition : il se dégage des vapeu r s ru t i lan tes mêlées de b r o m e , et la 

liqueur laisse déposer par le refroidissement u n e mat ière j a u n e cristallisée 

qui présente les caractères d e l 'acide carbazot ique. 

Pour obtenir l 'acide b ib romosa l i cy l ique , on laisse t omber gout te à 

goutte du brome sur de l 'acide salicylique que l 'on t r i tu re dans un mor

tier. La réaction, qui d ' abord est t rès vive, devient de moins en moins 

énergique. Lorsqu'elle paraî t t e rminée , on jette]le p rodu i t s u r u n filtre, 

et après l'avoir lavé à g r a n d e eau, on le dissout à c h a u d dans l ' am

moniaque. L'acide ch lo rhydr ique sépare de la dissolution ammoniacale 

des flocons blancs d'acide bibromosal icyl ique qu 'on fait cristalliser dans 

l'alcool. 
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Les bibromosalicylates à base d'alcali sont moins solubles dans l'eau 

que les bromosalicylates cor respondants . 

h'éther bibromosalicylique de l'alcool C l H : , 0 , G " H 3 B r 2 0 5 , H O , Yéther 

bibromosalicylique de l'esprit de bois C 2 H 3 Q , C , 4 H 3 B r 2 0 : i sont solides et 

cristallisables (M. Cahours) . 

Vacide tribrornosalicylique C ' 4 H 2 B r 3 0 5 , H O forme de petits prismes jau

nât res t rès d u r s , faciles à r édu i re en p o u d r e , insolubles dans l ' eau , 

solubles dans l 'alcool, t rès solubles dans l 'é ther . Cet acide produi t avec 

la potasse, la soude et l ' ammoniaque , des sels cristallisables et peu so

lubles à froid. La dissolution du sel ammoniaca l donne , avec les sels 

d 'argent , un précipité orangé foncé, et avec les sels de p lomb un préci

pité j a u n e . 

Distillé avec la bary te , l 'acide tr ibrornosalicylique donne de l'acide 

bromophënisique. 

On obtient l 'acide tr ibrornosalicylique en t ra i tan t l 'acide salicylique 

par le b r o m e , sous l ' influence de la radiat ion solaire. (M. CAHOURS.) 

E S S E N C E D E GAULTHERIA PROCUMBENS. — SALICYLATE DE MÉTHYLÈNE. 

c i 6 n . 8 0 6 _ C 2H 30,C , 4H50 5. 

En examinant u n e essence connue dans le commerce sous le nom 

d'essence de Gaultheria procumbens, M. Cahours a reconnu son identité 

avec le salicylate de méthylène q u e l 'on obtient facilement en distillant 

u n mélange de 2 part ies d 'espri t de b o i s , 2 part ies d'acide salicylique 

et 1 par t ie d 'acide sulfurique. 

L 'hui le b r u t e de Gaultheria procumbens contient , ou t re le salicylate de 

méthy lène , u n ca rbure d 'hydrogène , le gaulthérylène, isomérique avec 

l 'essence de té rébenth ine . 

Le gaul théry lène C 2 0 H 1 6 est une hui le incolore, t rès mobile. Son odeur, 

assez agréable , se r app roche de celle de l 'essence de poivre. Il entre en 

ebull i t ion à 160°. Sa densi té est 4 ,92 . 

Le salicylate de mé thy lène est l iquide. Sa densité à 10° est 1,18; sa 

densité de vapeur , qui est 5,42, cor respond à 2 volumes . Sa saveur est 

chaude et a romat ique . Il est peu soluble d a n s l 'eau, soluble en toutes 

propor t ions dans l 'alcool et dans l 'é ther . 

Les dissolutions aqueuses de salicylate de mé thy lène sont colorées en 

violet p a r les sels de fer au m a x i m u m . 

Le salicylate de mé thy lène joui t d e la propr ié té remarquable de se 

C'6. 

H8. 
0". 

1200,00 

100,00 

600,00 

63,15 
5,26 

31,59 

1900,00 100,00 
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sXLICYLATE DE METHYLENE BROMÉ. 241 

combiner avec les bases p o u r former des sels qu i on t r eçu le n o m de 

gaulthérates, le salicylate de méthy lène p r e n a n t le n o m d'acide gaidthê~ 

rique. 

Les gaulthérates de potasse et d e soude se dissolvent en forte p r o p o r 

tion dans l'eau ; le gaul thérate de s t ront iane est assez soluble dans ce 

liquide; les gaulthérates de bary te , de cuivre et de p l o m b sont insolubles . 

Un acide ajouté à ces composés m e t l 'acide gau l thé r ique en l iber té . 

Le salicylate de méthylène , distillé su r la chaux ou la ba ry te , se d é 

double en acide carbonique et en anisol . 

Le salicylate de méthylène, soumis à l 'action d u chlore et d u brome, 

donne les composés suivants : 

Ces corps sont acides, c o m m e le salicylate de mé thy lène , et se t r a n s 

forment, sous l'influence des alcalis, en salicylates chlorés et b ichlorés , 

ou en salicylates bromes e t b i b r o m é s . Les composés p récédents , d i s 

tillés avec du bicyanure de m e r c u r e bien sec, d o n n e n t de nouveaux 

produits dans lesquels le chlore et le b r o m e se t rouven t remplacés pa r 

le cyanogène. 

L'acide azotique fumant change le salicylate d e mé thy l ène en nitro-

salicylate de méthylène C 2 H 3 0,C 1 4 H 4 (Az0 4 )O r ' , qui est iden t iqueavec Vindi

cate de méthylène. Un mélange d 'acide sulfurique et d 'acide azotique 

fumant transforme le salicylate de mé thy lène en salicylate de méthylène 

binitrique C 2 H 3 0 , C l 4 H 3 ( A z 0 4 ) 2 0 5 , et en salicylate de méthylène trinilrique 

C 2H'0,C' 4H 2(AzO 4) 3O 5. 

Le perchlorure de phosphore a t t aque vivement le salicylate de m é t h y 

lène en produisant de l 'acide c h l o r h y d r i q u e , de l ' é ther m é t h y l c h l o r -

hydrique, de l 'oxychlorure de phosphore et d u ch lo ru re d e salicyle l iquide 

(M. Gerhardt). 

Le chlorure de benzoïle convert i t à c h a u d le salicylate de mé thy lène 

en benzoate de méthylsalicyle. On obt ient dans les m ê m e s condit ions le 

cuminate et le succinate de méthylsal icyle (M. Gerha rd t ) . 

SALICYLATE DE MÉTHYLÈNE BROMÉ. C 2 H 3 0,C u H 4 Br0 5 . 

C2H30,C , 4H505 = 2C0 2 + C"H 80 2. 

Salicylate de méthylène. Anisol. 

tfH^C'WClO5. 
C"H30,C'<H3Cl2Cr5 
CWO.C'rHBrO*. 
CJH30,C"H3Br2O5 

Salicylate de methylene chlore:. 
Salicylate de methylene bichlore". 
Salicylate de methylene bronte". 
Salicylate de methylene bibrome\ 

(M. CAHODRS.) 

Le salicylate de méthylène b r o m e est p re sque complè tement insoluble 

V. 16 
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SALICYLATE DE MÉTHYLÈNE BIBROMÉ. (.2H30,C»«H3Br2Os. 

Le salicylate d e mé thy lène b i b r o m é cristall ise en prismes incolores, 

fusibles à 145°, volatils, insolubles d a n s l 'eau, solubles dans l'alcool et 

l ' é ther , su r tou t à chaud , solubles dans les alcalis avec lesquels il forme 

des combinaisons cristallisées. 

A C T I O N D U C H L O R E S U R L E S A L I C Y L A T E DE M É T H Y L È N E . 

Le chlore se compor te comme le b r o m e en présence d u salicylate de 

mé thy lène . 

Le salicylate de méthylène monochloré est t rès difficile à obtenir pur. 

Le salicylate de méthylène bichloré C 2 H 3 0 , C 1 4 H : i C l 2 0 5 se présente sous 

la forme d'aiguil les incolores, insolubles d a n s l 'eau, solubles dans l'al

cool et l 'é ther , fusibles à 100°, volatiles sans décomposit ion, solubles 

d a n s les alcalis. 

A C T I O N DE L ' A C I D E A Z O T I Q U E S U R L E S A L I C Y L A T E 
DE M É T H Y L È N E . 

L'acide azotique fumant t ransforme le salicylate de méthylène en indi-

gotate de méthylène. 

Si, au lieu d 'acide azotique fumant , on emploie u n mélange d'acide 

sulfurique et d 'acide azotique, il se forme d u salicylate de méthylène bi-

nilriqne C 2 H 3 0 , C " H 3 ( A z 0 4 ) 2 0 5 . Ce corps cristallise en écailles d 'un blanc 

légèrement j a u n â t r e . Sa pesan teur spécifique est p lu s g rande que celle de 

l 'eau. Il fond en t re 124° et 125° en u n l iquide d ' u n j aune clair qui se 

p r e n d par le refroidissement en u n e masse fibreuse. Chauffé avec précau

tion dans u n petit tube bouché ou d a n s u n e c o r n u e de ver re , il se volatilise 

en ent ier sous forme de lamelles minces t rès br i l lantes ; chauffé rapide

m e n t , il éprouve u n e décomposit ion complè te en laissant dégager une 

fumée noi re e t d o n n a n t u n a b o n d a n t rés idu cha rbonneux . 11 se comporte 

avec les bases alcalines comme u n véri table acide. 

Le salicylate d e mé thy lène b in i t r ique est décomposé pa r une dissolu

t ion concent rée de potasse, et forme d u salicylate de potasse binitrique, 

qui , t ra i té pa r l 'acide sulfurique au m a x i m u m de concentrat ion, met en 

l iberté de Yacide salicylique binitrique C , 4 H 3 ( À z 0 4 ) 2 0 5 , H O . Cet acide cris

tallise en aiguilles soyeuses et incolores ; il est soluble dans l'alcool et 

dans l 'eau, très soluble au contraire dans l'alcool : il se dissout avec 

facilité dans l'éther. 11 fond à 55° et se combine avec les bases. 
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ÉTHER SALICYLIQUE. C|8H">0« = C<H 50,C uH 50 5 . 

C'8 1350,00 65,06 
H 1 0 125,00 6,02 
O s 600,00 28,92 

2075,00 100,00 

A l'état pur , l 'éther salicylique est incolore, p lu s pesant que l 'eau. 

Il bout à 225° ; il jouit de la propr ié té de se combiner avec les bases p o u r 

former de véritables sels. 

La baryte caustique t ransforme l 'é ther salicylique en u n composé qu i a 

reçu le nom de yhénêthol ou de salithot, et qu i représen te de l 'é ther sa l i 

cylique moins 2 molécules d 'acide ca rbonique . 

Le chlore at taque vivement l 'é ther salicylique et d o n n e naissance à des 

produits cristallisés dérivés pa r subst i tut ion. 

Le brome agit sur l 'éther salicylique. S'il est en peti te quant i té , il se 

forme de l'éther salicylique monobromé C 4 H 5 0 , C , 4 H 4 B r 0 5 t rès soluble dans 

l'alcool, et cristallisable en aiguilles fines. Si le b r o m e est en excès, il se 

produit de l'éther salicylique bibromé C 4 H 5 0 , C 1 4 H 3 B r 2 0 5 . Cet é ther est 

volatil, très peu soluble dans l 'alcool froid, assez soluble dans l 'alcool 

bouillant : il se combine avec la potasse. L 'addit ion d 'un acide miné ra l le 

précipite de cette combinaison. 

L'acide azotique fumant convert i t l 'é ther salicylique en éther indigo-

tique ou nitrosalicylique. L'acide binitrosalicylique forme l'éther binitro-

saticylique C 4 H 5 0 , C 1 4 H 3 ( A z 0 4 ) 2 0 5 , qu i présente , c o m m e tous les au t res 

éthers de la même série, les caractères des acides. 

L'action du perch lorure de phosphore su r l 'é ther salicylique donne d u 

chlorure de salicyle l iquide. 

Quand on fait réagir le ch lo ru re de benzoïle su r l ' é ther salicylique, on 

obtient du benzoale d'éthylsalicyle (M. Gerha rd t ) . 

L'éther salicylique se p répare en distillant un mélange formé de 2 p a r 

ties d'alcool abso lu , 1 par t ie 1/2 d 'acide salicylique et 1 par t ie d 'acide 

sull'urique. (M. CAHOURS.) 

l'éther ; il fond à une t empéra ture peu élevée et se sub l ime sans a l t é r a 

tion lorsqu'on le chauffe avec précaut ion. 

Les eaux mères du salicylate d e mé thy l ène b in i t r ique donnen t , pa r 

l'évaporation, des tables j aunâ t r e s et t r ansparen tes d e salicylate de mé

thylène trinitrique C 2 H 3 0 , C L 4 H 2 ( A z 0 4 ) 3 0 5 . 
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244 ESSBNC.ES. 

SALICYLATE D'AMYLÈNE. C 2 4 H 1 6 0 6 = C'°H110,C><h,50i. 

C 2 4 . 
H'6 . 
O6. . 

1800,00 
200,00 
600,00 

69,23 
7,69 

23,08 

2600,00 100,00 ' 

Cet éther est oléagineux ; il bou t à 250". 

Le ch lorure de benzoïle l 'a t taque à chaud et le converti t en benzoate 

d'amylsalicyle. 

On obtient le salicylate d ' amylène en soumet tan t à la distillation un 

mélange fait à part ies égales d 'hui le d e p o m m e de t e r r e et de chlorure 

de salicyle l iquide. ( M. DRION.) 

La salicylamide est cristall isable, fusible, volatile, peu soluble dans 

l 'eau froide, p lus soluble dans l 'eau boui l lante , t rès soluble dans l'alcool 

et l 'é ther . 

P o u r l 'obtenir , on in t rodui t d a n s u n tlacon 1 vo lume de salicylate de 

méthy lène , 6 volumes environ d ' a m m o n i a q u e caust ique, et, après avoir 

agité, on a b a n d o n n e le mélange à l u i - m ê m e jusqu ' à ce que l'éther mé-

thylosalicylique soit dissous. On évapore alors la l iqueur jusqu'à siccité 

et l 'on soumet le rés idu à la distillation. La salicylamide passe dans le 

récipient sous la forme d 'une hui le j a u n â t r e qui se p rend bientôt en 

u n e masse cristall ine d ' un j a u n e d e soufre. On la purifie par des cris

tallisations réitérées dans l 'é ther . 

Les composés dans lesquels u n e par t ie d e l ' hydrogène d u salicylate de 

méthy lène se t rouve remplacée pa r d u chlore , d u b r o m e , de l'acide hypo-

azotique, d o n n e n t des composés qui cor respondent à la salicylamide. On 

a obtenu aussi la chlorosalicylamide, la bromosalicylamide, la nitrosali-

cylamide ou anilamide (M. Cahours) . 

SALICYLAMIDE. C1<H504,AzH'!. 

C 1 4 

H'. 
O 4. 
Az. 

1050,00 
87,50 

400,00 
175,00 

61,31 
5,10 

23,35 
10,24 

1712,50 100,00 

Il résul te des recherches impor tantes de M. Cahours , dont nous venons 

de donne r le r é sumé : 

\ ° Que l 'esprit de bois préexiste dans la végétation, et qu'il forme un 
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SÉRIE PHÉNIQUE. 2f|5 

étlier salicylique qui n'est a u t r e chose q u e de l 'huile de Gaultheria pro

cumbent; 

2° Que certains éthers peuven t se combiner aux bases et jouer le rôle 

d'acides. 

SÉRIE PHÉNIQUE. 

Lorsqu'on traite par u n excès de chaux ou de ba ry t e l 'acide salicylique 

ou ses dérivés par substi tut ion, l 'é ther salicylique ou le salicylate de 

méthylène, on obtient u n composé co r respondan t de la série phén ique , 

comme le fait voir le tableau suivant : 

C'WOS.HO + 2BaO = 

Acide salicylique. 

C"t]tCI05,HO + 2BaO = 

Acide monochlorosalicylique. 

C>«fl'CW,HO 4- 2BaO = 

Acide bichlorosalicylique. 

C'«H4BrO*,HO + 2BaO = 

Acide monobromosalicylique. 

C l*li3Br205,I10 + 2BaO — 

Acide bibïomosalicylique. 

C"H2Br30*,HO + 2BaO = 

Acide tribromosalicyUqne. 

C*W\iU0«)O5,llQ + 2BaO = 

Acide nitrosalicylique. 

C»H*(AzO*)20*,HO + 2BaO = 

Acide binitrosalicylique. 

CWO,CMIl*Os + 2BaO = 

Ether salicylique. 

CÎHSO.C'̂ ISO5 + 2BaO = 

Elher saiicyloraéthylique. 

C2H30,Cl4H3(Az04;205 + 2BaO = 

Ether^alicylcWthyiiq. bïnitr»'. 

^_^C^HH),HO + 2(BaO,CQ2). 

Acide phénique. 

^ ^ C l O ^ H O + 2(BaO,C02). 

Acide chloropliénasique. 

C1 2H3Cl20,HO + 2(BaO,C02). 

Acide chlorophénésique. 

C l2H4BiO,HO + 2(BaO,C0 2. 

Acide bromoplicnasique. 

C 1 2H 3Br 20,HO + 2(BaO,C02). 

Acide bromophénésique. 

C 1 2H 2Br 30,llO + 2(BaO,G02). 

Acide hromophénisique. 

C«ll«(\iO<)0,lIO 4- 2(,BaO,C02). 

Acide nUrophénasique. 

C'2ll3(\zO<)20,HO 4 2iBaO,C02). 

Acide nitrophéncsique. 

C<H«0,0«]]SO 4- 2(BaO,C02). 

Élher phénique (salilhol). 

C2H30,C<2H50 4- 2(BaO,G02). 

Ether phcnométhyliq. (anisol). 

C2H30,C"Hî(AzO*)*0 4- 2(BaO,C02). 

Ether phénométhyliquebinifré. 
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ACIDE PHÉNIQUE. — ALCOOL PHÉNIQUE. — HYDRATE DE PHÉNYLE. — 

PHÉNOL. — ACIDE CARBOLIQCE, C 1 2H 50,HO. 

C 1 2 900,00 76,59 
H5 62,50 5,31 
O 100,00 8,51 
HO 112,50 9,59 

1175,00 100,00 

M. R u n g e a découver t , dans le goud ron d e houil le , u n corps qu'il a 

décri t sous le n o m d'acide carbolique, et d o n t l ' é tude a été reprise récem

m e n t pa r M. Lauren t . On a considéré ce corps , t an tô t comme acide, 

t an tô t c o m m e n e u t r e , et se r a p p r o c h a n t des alcools pa r ses propriétés 

générales. Nous le considérerons c o m m e un acide, et nous le décrirons 

sous le n o m d'acide phénique. 

Propriétés. 

L'acide phén ique est b lanc , cristallin, fusible à 35°, peu soluble dans 

l 'eau, soluble en toutes propor t ions dans l 'alcool et l ' é ther . Sa densité à 

1 8 ° est 1 ,065 . 11 b o u t vers 188", et b r û l e avec u n e f lamme fuligineuse. 11 

dissout le soufre et l ' iode. 

L'acide phén ique doit ê tre considéré c o m m e u n acide t rès faible : il ne 

rougi t pas le papier de tourneso l et dissout les carbonates alcalins sans 

déplacer l 'acide ca rbon ique . 

Il existe cependan t des combinaisons d 'ac ide phén ique avec les bases. 

On connaî t u n phéna te de potasse cristal l in qui a p o u r formule KO,C 1 2 H 5 0 ; 

le phéna te de ba ry t e est représenté pa r la formule BaO,C 1 2 H 5 0,3HO. On 

a signalé également des combinaisons d 'acide phén ique avec la chaux et 

l 'oxyde d e p l o m b . 

Lorsqu 'on chauffe p e n d a n t longtemps à 300° le phéna te d'ammoniaque 

dans u n t u b e scellé à la l ampe, il se p rodu i t d e l 'anil ine : 

AzH 3,HO,C 1 2H 50 = C l 2H 7Az + 2HO. 

L'acide phén ique rédu i t l 'acide p lombique , l 'oxyde de mercure , l'azo

ta te d ' a rgen t . Il coagule l ' a lbumine , dé t ru i t les m e m b r a n e s muqueuses, 

enlève l ' odeur fétide des viandes gâtées et prévient la putréfaction. Il 

para î t vénéneux . 

Si l 'on fait u n mélange d'acide sulfurique et d 'acide phénique, et qu'on 

laisse ces deux corps en contact p e n d a n t v ing t -qua t re heures , il se forme 

u n acide sulfophénique qui a p o u r composit ion C l 2 H r , 0 , (SO 3 ) 2 ,H0 . Cet 

acide p rodu i t des sels cristallisables avec la ba ry t e et l 'ammoniaque. 

Le chlore , dans son action s u r l 'acide phén ique , donne naissance aux 

composés suivants : C 1 2 H 3 C 1 2 0 , H 0 et C l 2 H 2 C l 3 0 , H O . On connaît en outre 

u n acide phénique perch/oré qui a p o u r formule C , 2 C 1 5 0 , H 0 . 
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Le brome agit sur l 'acide phén ique et d o n n e un acide cristallin qui a 

pour formule C l 2 H 2 B r 3 0 , H O . L'action de la potasse sur l 'acide b r o m o -

salicylique et sur l 'acide bibromosal icyl ique d o n n e les acides phéniques 

monobromé et bibrorné C 1 2 H 4 BrO,HO, et C 1 2 H 3 B r 2 0 , H 0 . 

Lorsqu'on traite l 'acide phén ique pa r l 'acide azotique, on obtient 

d'abord un premier acide, Yacide nitrophénique C l 2 H 4 (AzO i )0 ,HO, qui est 

solide et cristallisable; il se p rodu i t ensuite u n acide binitrophénique qui 

a pour formule C l 2 H 3 ( A z 0 4 ) 2 0 , H O , et enfin Un acide trinitrophénique 

C l 2H 2(Az0 4) 30 que nous é tudierons p lus loin sous le n o m d'acide curba-

zotique. 

MM. Laurent et Delbos, en t ra i tant l 'acide phén ique successivement 

par le chlore et par l 'acide azotique, on t ob t enu u n acide par t icul ier , Yacide 

phénique nitrobichloré C 1 2 H 2 C l 2 ( A z 0 4 ) 0 , H 0 . 

Quand on met l 'acide nitrosalicylique en présence d e l ' iode et d ' u n e 

dissolution bouil lante et concentrée de potasse, on obtient Yacide phé

nique nitro-bi-iodé C 1 2 H 2 I 2 (Az0 4 )0 ,HO (M. Pi r ia) . 

L'acide phénique, traité pa r le ch lo ru re de benzoïle, dégage de l 'acide 

chlorhydrique ; on t rouve dans le rés idu u n corps cristal l isant en b eau x 

prismes incolores, insolubles dans l 'eau, qui ont p o u r formule C 2 6 H ' ° 0 5 , 

et qui, par l'action de la potasse ou de l 'acide sulfurique concentré , fixent 

de l'eau et se décomposent en acide phén ique et en acide benzoïque. Ce 

corps a reçu le n o m de benzophénide. 

L'acide nitrophénasique et l 'acide n i t rophénés ique , trai tés de m ê m e par 

le chlorure de benzoïle, donnen t d u benzophénide binitré C 2 6 H 8 ( A z 0 4 ) 2 0 4 et 

du benzophénide trinitré C 2 6 H 7 ( A z 0 4 ) 3 0 4 . 

Le perchlorure de phosphore convert i t l 'acide phén ique en ch lo ru re 

de phényle C ,2H5,C1. 

Ces quatre derniers corps on t été découverts pa r MM. Lauren t et 

Gerhardt. 

Sous l'influence d ' un mélange d 'acide ch lo rhydr ique et de chlorate de 

potasse, l'acide phénique se change en ch lorani le . 

Préparation. 

L'acide phénique p r e n d naissance dans la distillation d ' u n mélange 

d'acide salicylique et de chaux (M. Cerha rd t ) ; on l 'a t rouvé aussi dans 

les produits de la distillation d u benjoin (M. E . Koppj . 

C'est ordinairement de l 'huile de g o u d r o n d e houil le q u e l 'on re t i re 

l'acide phénique. On recueil le la par t ie d u g o u d r o n de houi l le qui d i s 

tille entre 150° et 200°, on la mêle avec une dissolution de potasse t rès 

concentrée ; il se forme u n e masse cristall ine q u e l 'on trai te par l 'eau ; 

le phénate de potasse se dissout. On décompose ce sel par l'acide chlor

hydrique qui en sépare l 'acide phénique (M. Laurent ) . 
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ACIDE PHÉNIQUE BICHLOBÉ. C , iH°Cl20,HO. 

Ce corps est appelé quelquefois acide chlorophénésique. Il est huileux, 

volatil sans décomposit ion, insoluble dans l 'eau, soluble dans l'alcool et 

l ' é ther . Sous l 'influence d u chlore, il se change en acide phénique tri-

chloré . 

On obtient l 'acide phén ique bichloré en faisant réagir d u chlore sur 

u n excès d'acide phén ique . (M. LAURENT.) 

ACIDE PHÉNIQUE TRICHLORÉ. C , 2H 2C1 30,H0. 

L'acide phénique t r ichloré, connu aussi sous les n o m s à'acide chloro

phénésique , d'acide chlorindoptique, est b l anc , sol ide, insoluble dans 

l 'eau, soluble dans l 'alcool et l 'é ther . 11 fond à Uh° et bou t à 250°; il est 

volatil sans décomposition et b r û l e avec une flamme fuligineuse et verte 

su r les b o r d s . L'acide chlorophénésique forme avec la potasse et la soude 

des sels solubles. L'acide azotique le t ransforme en u n corps cristallisé 

en pail lettes d 'un j a u n e d 'or qu i a r eçu le n o m d e chlorophénol. 

L'acide phén ique t r ichloré se p répare o rd ina i rement en faisant passer 

d u chlore dans la par t ie de l 'huile d e goudron de houi l le qui bout entre 

170° et 190°. On pour ra i t entre tenir le couran t de gaz jusqu 'à ce que 

l 'hui le se solidifiât ; mais il vaut mieux , après u n ou deux jours de trai

t emen t , suivant que la masse su r laquelle on opère est p lus ou moins 

considérable , soumet t re le p rodui t à la distil lation, rejeter les premières 

et les dernières par t ies d u l iquide qu i passe dans le récipient, et traiter 

pa r le chlore les port ions recueillies j u squ ' à ce qu 'el les se concrètent. 

L'acide phén ique t r ichloré ainsi obtenu renfe rme ordinairement de 

l 'hui le de goudron de houi l le et u n e substance part icul ière C I 2 H 6 C1 2 , qui 

a été n o m m é e chloralbine (Lauren t ) . P o u r le purifier, on le comprime 

dans d u papier Joseph, qui ret ient l 'huile , puis on le dissout dans l 'am

m o n i a q u e . Le t r ichlorophénate d ' ammoniaque , soumis à des cristalli

sations réitérées, donne , q u a n d on le décompose pa r un acide, de l'acide 

phénis ique t r ichloré p u r . (M. LAURENT.) 

ACIDE PHÉNIQUE PENTACHLORÉ. C I 2C150,H0. 

Ce composé, découvert pa r M. E r d m a n n , et désigné par lui sous lenom 

d'acide chlorindoptique chloré, a été étudié p a r M. Lauren t sous le nom 

d'acide chlorophénusiqve. Il est fusible, volatil, et cristallise en longues 

aiguil les. 

P o u r l 'obtenir , on fait passer u n couran t de chlore à t ravers une dis

solution bouil lante de chlorisat ine dans l 'alcool à 80". Il se précipite un 

mélange de ch lorhydra te d ' ammoniaque , de chlorani le et d'acide chlore-
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ACIDE PHÉNIQUE BIN1TRÉ. 249 

phénusique. Après avoir t ra i té ce mélange p a r de l 'eau qui enlève le sel 

ammoniac, on l'épuisé par l 'alcool, qu i dissout l 'acide ch lorophénus ique . 

Par une addition d 'eau, la solution alcoolique dépose cet acide sous la 

forme d'une masse gommeuse . On le combine avec la potasse, on purifie 

le sel de potasse par cristallisation , puis on le décompose pa r l 'acide 

chlorhydrique. 

ACIDE PHÉNIQUE MONOBROMÉ. C12H4Bl'0,HO. 

Cet acide a été découvert p a r M. Cahours , qu i l 'a n o m m é acide bromo-

phénasique. Il se forme pa r l 'action de la b a r y t e en excès sur l 'acide 

monobromosalicylique. On n e l'a pas obtenu d i rec tement ; il est hu i l eux . 

ACIDE PHÉNIQUE BIBROMÉ. C 1 2H 3Br 20,HO. 

L'acide phénique b ib romé s'obtient p a r l 'action d e la ba ry t e su r l 'acide 

salicylique bibromé. Il est cr is tal l in . 

ACIDE PHÉNIQUE TRIBROMÉ. C'2H2Br30,HO. 

L'acide phénique t r i b romé se forme p a r l 'action d u b r o m e sur l 'acide 

phénique et par l 'action d e la ba ry t e sur l 'acide t r ibromosal icyl ique. I l 

est solide, incolore et volatil sans al térat ion : il est u n peu moins soluble 

dans l'alcool et l 'éther que l 'acide phén ique t r ichloré . 

ACIDE PHÉNIQUE BINITRÉ. C12H3(AzO*)20,UO. 

Cet acide a été étudié sous le n o m d'acide nitropkénésique. 

L'acide ni t rophénésique cristallise en pr i smes droi t s à base rec tangu

laire de couleur b londe , qu i sont fusibles à 104°, insolubles dans l 'eau 

froide, peu solubles dans l 'eau boui l lan te , t rès solubles dans l 'alcool et 

l'éther. Ces cristaux dé tonent lo r squ 'on les chauffe b ru squemen t . I ls 

brûlent avec une flamme rouge fuligineuse. 

Le brome convertit l 'acide n i t rophénés ique en u n acide nitro-bromophé-

ne'sique C , 2 H 2 Br(Az0 4 ) 2 0 ,HO, j a u n e , cristal l in, qui forme avec les bases d e 

beaux sels jaunes ou orangés . 

L'acide azotique le t ransforme en acide carbazot ique . 

Sous l'influence d 'une dissolution boui l lan te de sulfhydrate d ' a m m o 

niaque, l 'acide n i t rophénés ique se change en u n acide binitrophéna-

mique C 2 4 H l 2 (Az0 4 ) 2 Az0 2 0 4 , qui cristallise en aiguilles hexagonales d 'un 

brun noirâtre (MM. Lauren t et Gerha rd t ) . 

L'acide nitrophénésique se p r o d u i t q u a n d on fait réagir l 'acide azotique 

sur l'acide phénique. 

L'huile de goudron d e houi l le contenant beaucoup d'acide phénique, 

peut servir à p répare r l 'acide n i t rophénés ique : on verse pa r petites p o r -
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ACIDE PHÉNIQUE TBIN1TRÉ, ACIDE CARBAZOTIQUE. C , 2H îAz 30 1 3,HO 

= C«H2(AzO')30,HQ. 

C<2. 900,00 31,44 
H 2 25,00 0,87 
Az 3 525,00 18,34 
O 1 3 . . . , 1300,00 45,41 
HO 112,50 3,94 

2862,50 100,00 

Cet acide a reçu successivement les n o m » d'acide trinitrophénique, 

d'acide nitropkénisique, d'acide phénique trinitrique, d'acide earbazotique, 

d'acide picrique, d'acide nitropicrique, d'amer de Welter, etc. Nous le 

dés ignerons sous le n o m d'acide earbazotique. 

L'acide earbazot ique se forme dans u n g r a n d n o m b r e de circonstances: 

on l 'obt ient en faisant réagir l 'acide azotique sur la fibrine, la soie, l 'in-

digo^ la salicine, la coumar ine , s u r u n g r a n d n o m b r e de produits pyro-

génés, e tc . 

C'est M. Lauren t qui a démon t r é le p remie r q u e l 'acide azotique dérive 

d ' u n e man iè re t rès s imple de l 'acide phén ique , et q u e l 'on peut le consi

dé re r c o m m e de l 'acide phén ique dans lequel 3 équivalents d'hydrogène 

sont remplacés pa r 3 équivalents d 'acide hypo-azo t ique ; aussi M. Laurent 

a-t-i l p roposé de d o n n e r à cet acide le n o m d'acide trinitrophénique ou 

nitrepàémisique, et de le représen te r p a r la formule C' 2 H 2 (Az0 4 ) 3 Q,HQ. 

t ions à la fois 10 par t ies d 'ac ide azotique su r 12 par t ies d 'hu i le de gou

d r o n de houi l le . L ' a t t aque se fait avec violence, et il se forme u n e matière 

rés ineuse d ' u n b r u n rougeâ t re , Après avoir lavé cet te substance avec un 

p e u d ' eau , on la*traite p a r u n e dissolution boui l l an te d ' ammoniaque , et 

l 'on filtre r ap idemen t . La l iqueur dépose d u n i t rophénésa te d ' ammo

n iaque p a r le refroidissement. Ce sel, soumis à des cristallisations suc

cessives, d o n n e d e l 'acide n i t rophénés ique p u r lorsqu 'on le décompose 

pa r u n acide. 1000 g r a m m e s d 'hu i le d e g o u d r o n de houi l le fournissent 

200 g r a m m e s de n i t rophénésa te d ' a m m o n i a q u e (M. Laurent ) . 

Nitrophénésate*. — L e s n i t r o p h é n é s a t e s sont j aun es ou orangés, presque 

tous soluble% d a n s l 'eau et cristal l isables. Chauffés en vase clos, ils se 

décomposent avec dégagement d e lumiè re . 

Voici les formules des ni t rophénésates les p lus connus : 

Nitrophénésate de potasse KO,C»2H3'AzO<)20,HO. 
Nitrophénésate de baryte BaO,C l2H3(AzOVO,5HO. 
Nitrophénésate basique de plomb 2PbO,C 1 2H 3(Az0 4) 20,4HO. 
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Propriété». 

L'acide carbazotique cristallise en lamel les rec tangula i res , de couleur 

jaune, ou en prismes droi ts à six pans , don t les bases sont remplacées 

par les sommets d 'un octaèdce à base r h o m b e . Ces cr is taux ont u n e saveur 

acide et amère ; ils sont soîubles dans l 'eau, l 'alcool, l 'é ther j leur disso

lution aqueuse jauni t la peau et les tissus. 

Lorsqu'on soumet l 'acide carbazotique à l 'action d ' une chaleur conve

nablement ménagée, il se volatilise en par t ie ; mais q u a n d on le chauffe 

brusquement, il détone. 

Le brome, l 'iode, l 'acide azotique, l 'acide sulfur ique, n 'agissent pas 

sur l'acide carbazotique. 

Le chlore, ou un mélange d 'acide ch lo rhydr ique et de chlorate de 

potasse, convertissent l 'acide carbazot ique en chlorani le . 

Sous l'influence d ' u n e dissolution boui l lante d 'hypochlor i te de chaux, 

l'acide carbazotique se change en chloropicr ine. 

Si l'on fait passer un cou ran t d 'hydrogène sulfuré dans u n e dissolu

tion alcoolique d'acide carbazotique, il se p rodu i t u n nouvel acide qu i a 

reçu le nom d'acide picramique. 

L'acide picramique C I 2 H 4 (Az0 4 ) 2 0 , HO présen te l 'aspect d'aiguilles b r i l 

lantes d'un rouge grenat ; il est soluble dans l 'alcool, dans l 'éther, inso

luble dans l 'eau, et forme avec les bases des sels rouges cristallisables 

(M. Girard). 

Préparation. 

La préparation de l 'acide carbazot ique est t rès s imple : il suffit de 

traiter la salicine ou l 'huile d e goudron de houi l le pa r 7 ou 8 par t ies 

d'acide azotique, de chauffer jusqu ' à ce qu ' i l ne se dégage p lus de vapeurs 

rutilantes, et de laisser refroidir ensuite la l iqueur , pour obtenir de 

grandes quantités d'acide carbazot ique . 

L'acide carbazotique est employé dans l ' indust r ie c o m m e mat ière 

colorante. 11 communique aux étoffes d e soie ou d e laine une teinte t rès 

belle et très solide, qui peut var ier d u jaune-pai l le à la nuance d u maïs . 

Le prix de la te in ture à l 'acide carbazot ique est t rès modéré , car il ne 

faut pas plus d 'un g r a m m e d'acide p o u r t e indre en jaune-pai l le u n k i lo 

gramme de soie. 

On se sert, dans les recherches de chimie analy t ique , de l 'acide carba

zotique pour caractériser les sels de potasse. Cet acide forme dans les sels 

de potasse un précipité cristallin de couleur j a u n e . 

CAKBAZOTATES. 

Les carbazotates cristallisent avec facilité; l eur saveur est a m è r e ; lors-* 

qu'on les chauffe b rusquemen t , ils fusent; le carbazotate de p lomb peut 
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Carbazotate de potasse. . . 
Carbazotate d'ammoniaque. 
Carbazotate de baryte . . . 
Carbazotate de strontiane. . 
Carbazotate de zinc 
Carbazotate de cobalt. . . . 
Carbazotate de nickel. . . . 

Carbazotates de plomb. . . 

Carbazotates de cuivre . . . 
Carbazotates d'argent. . . . 

KO,C12H2(AzO-)30. 
AzH3,HO,C'2H2(AzO«)30. 
BaO,C»2H2(Az04)30,5HO. 
SlO,C l2n2(Az0*,3O,5HO. 
ZnO,C«H»(\zO<)*0,7HO. 
CoO,C,2!J2(AzO')*0,5HO. 
NiO,C 1 2l] 2(Az0 4j 30,8tIO. 
PbO,C'2H2(AzO')30,HO. 
2PbO,C12ll2(AzO')30,HO. 
3PbO,C , 2ll2(AzO4;30,3HO. 
5PbO,C'2II2(AzO')30. 
CuO,C'2H2(Az04)30,5HO. 
AgO,C12H2(AzO«)30. 

ACIDE PHÉNIQUE NITKOBICHLORÉ. C'WCl^AzO'J.HO. 

Cet acide est j a u n e , peu soluble dans l 'eau, assez soluble dans l'alcool 

boui l lant et dans l ' é ther ; chauffé b r u s q u e m e n t en vase clos, il se décom

pose avec dégagement de lumière . Il cristallise en pr ismes obliques à 

base r h o m b e . 

P o u r l 'obtenir , on fait agir successivement d u chlore et de l'acide 

azotique s u r de l 'hui le de goudron de houil le , puis on por te la liqueur à 

l 'ébulli t ion après l 'avoir mélangée avec de l ' ammoniaque . Cette base 

forme un sel soluble avec l 'acide phénique ni t robichloré . En décompo

sant ce sel pa r un acide, on met en l iberté l 'acide phén ique nitrobichloré. 

(MM. LAURENT et DELBOS.) 

CHLOBOPICRINE. C 2Cl 3Az0 4. 

Cette subs tance est hui leuse, volatile, incolore et t ransparente , d'une 

densi té égale à 1,665. Son odeur est très péné t ran te . Chauffée avec du 

p o t a s s i u m , elle se décompose avec détonation. El le bout à 120° et n'est 

pas inf lammable ; elle est p resque insoluble dans l 'eau, t rès soluble dans 

l 'alcool et l 'é ther . 

La chloropicr ine se p répa re en soumet tant à la distillation un mélange 

d 'acide carbazot ique et d 'hypochlor i te de c h a u x . 

m ê m e dé toner p a r le c h o c ; les carbazotates d e m e r c u r e et d'argent 

b r û l e n t en r épandan t u n e vive lumière : le carbazotate de potasse est 

r e m a r q u a b l e pa r son peu de solubilité dans l ' eau . 

Nous avons réun i dans le tab leau suivant les formules des principaux 

carbazotates : 
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ETHER PHENIQUE. 25S 

CHLORURE DE PHÉNYLE. Cl2H5CI. 

C". 900,00 64,02 
H* 62,50 4,44 
Cl 443,20 31,54 

1405,70 100,00 

Le chlorure de phényle est o léagineux et t rès dense . Il bou t à u n e 

température élevée en se décomposant . On l 'obt ient en versant d u p e r -

chlorure de phosphore sur l 'acide phén ique . 

L'action du pe rch lo ru re de phosphore s u r l 'acide phén ique b in i t ré 

donne le chlorure de phényle bini t ré C ' 2 H 3 (Az0 4 ) 2 Cl , qu i est cristallisable. 

(MM. LAURENT et GERHARDT.) 

SALITHOL. — ÉTHER PHÉNIQUE. C 1 6 H , 0 O 2 = C 4H 50,C 1 JH 50. 

C 1 6 1200,00 78,68 
H 1 0 125,00 8,19 
O* 200,00 13,13 

1525,00 100,00 

Le salithol a été découver t p a r M. Cahours et é tudié p a r M. Baly . 

M. Cahours considère ce corps c o m m e Yéther phénique, l 'anisol é tant , 

suivant ce chimiste, l 'é ther phénométhy l ique . 

Le salithol est incolore, insoluble d a n s l 'eau, so luble dans l 'alcool e t 

dans l 'éther; d 'une odeur a romat ique agréable . Son point d 'ébul l i t ion 

est 173°. La potasse caus t ique n e lui fait ép rouve r a u c u n e a l téra t ion à 

froid ni à chaud : l'acide sulfurique fumant le dissout en formant u n 

acide double qui donne , avec la ba ry te , u n sel soluble et cristal l isable. 

Le chlore agit vivement s u r le salithol, dégage de l 'acide ch lo rhydr ique 

et produit une masse visqueuse qui a de la t endance à cristalliser. 

Le brome forme avec le salithol t rois composés : 

Le salithol monobromé C4II50,C'2H4BrO. 
Le salithol bibromé C 4H 50,C 1 2H 3Br 20, 
Le salithol tribromé C 4Il 50,C 1 2H 2Br 30. 

Quand on trai te à froid le salithol p a r son vo lume d'acide azotique, il 

se convertit en u n e hui le b r u n e qu i est d u salithol nitré. Ce corps est fort 

peu stable. 

Sous l'influence de l 'acide azotique mono-hydra té et boui l lant , le sali

thol se change en salithol binitré ou phénéthol binitré C 1 6 H 8 ( A z 0 4 ) 2 0 2 . 

En faisant passer un couran t d 'acide sul fhydr ique et un couran t de gaz 
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254 ESSENCE». 

a m m o n i a c dans u n e dissolution alcoolique de salithol bini tré , on donne 

naissance à u n e base nouve l le , laphénéthidine nitrée C 1 6 H ' ° A z 2 0 6 . Cette 

base présen te l 'aspect d 'aiguil les br i l lantes , de couleur b r u n e . Elle forme 

des sels cristallisables avec les acides ch lo rhydr ique , azotique et sulfu-

r i q u e . 

Le p rodu i t de l 'action exercée p a r l 'acide carbazot ique sur l'alcool peut 

ê t re considéré c o m m e le salithol trinitré. 

Le salithol t r in i t ré cristallise en pail lettes j aunâ t r e s , fusibles à 94°, et 

solubles d a n s l 'alcool. P o u r l 'obtenir , on main t ien t en ébullition pendant 

que lques heu res u n e dissolution d 'acide carbazot ique dans l'alcool addi

t ionné d ' u n e peti te quan t i t é d 'ac ide su l fur ique , et l 'on verse ensuite de 

l ' ammoniaque d a n s la l iqueur (M. Mitscherlich). 

Le salithol se p r é p a r e en dist i l lant la combinaison q u e forme l'éther 

salicylique avec la ba ry te . On le purifie en le l avan t avec une eau alca

l ine , et en le rectifiant après l 'avoir desséché su r d u chlorure de 

calc ium. 

PHÉNAMYLOL. — ÉTHER PHÉNAMYLIQUE. C 2 2 H 1 6 0 2 == C»»H"0,C12H50. 

C 2 2. 1650,00 80,50 
H'6 200,00 9,75 
O2 200,00 9,75 

2050,00 100,00 

Cet é ther est hui leux, l impide , incolore , p lu s léger q u e l 'eau, d'une 

o d e u r agréable . Il bout à 225° env i ron . 

L 'é ther p h é n a m y l i q u e forme avec l 'acide sul fur ique u n acide double 

qu i p rodu i t avec la ba ry te u n sel cr is ta l l isable . 

L 'acide azotique concent ré a t t a q u e v ivement l 'é ther phénamylique et 

le convert i t en u n e hui le j a u n â t r e , t rès dense , qui , sous l'influence du 

sul fhydra te d ' a m m o n i a q u e , se change en u n e base cristallisable, Yamyl-

nitrophénidine. (M. CAHOURS.) 

FURFUROL , OU HUILE DE SON. C , 0H 4O 4 . 

C1». 750,00 62,50 
H* 50,00 4,16 
O* 400,00 33,34 

1200,00 100,00 

Ce corps , qu i p résen te d e l 'analogie avec les h y d r u r e s ou aldéhydes, a 

été ind iqué d ' abord pa r M. Dœbere iner , examiné ensui te pa r M. Stenhouse 

et en de rn ie r lieu p a r M. F o w n e s et M. Cahours . 
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FURFUROL. 255 

Propriétés. 

Le furfurol est oléagineux, incolore . Son odeur rappe l le à la fois celle 

de l'essence d 'amande amère et celle d e l 'essence de cassia. Sa densité, 

prise à 15°, est égale à 1,68. 11 b o u t à 161° ; la densi té de sa vapeur est 

3,34. La formule C , 0 H 4 0 4 représente U volumes de A'apeur de furfurol. 

Le furfurol est très soluble dans l 'alcool et dans l 'eau, et peut en ê t re 

séparé par distillation en fractionnant les p rodu i t s ; il se t rouve d a n s la 

première partie distillée. 

L'acide sulfurique concent ré dissout à froid le furfurol en p renan t u n e 

teinte d'un beau rouge p o u r p r e . Les alcalis le résinifient. 

Le furfurol, traité par l ' ammoniaque , se convert i t en u n e substance 

cristalline, comparable à l ' hydrobenzamide , et q u e l 'on a n o m m é e fur-

furamide (M. Fownes). 

Lorsqu'on fait agir le sulfhydrate d ' a m m o n i a q u e su r u n e dissolution 

de furfurol, il se produi t u n nouveau corps , le thiofurol C 1 0 H 4 S 2 O 2 , dans 

lequel la moitié de l 'oxygène d u furfurol se t rouve remplacée p a r d u 

soufre (M. Cahours). 

Préparation. 

Le furfurol se prépare en dist i l lant u n mé lange formé d e 6 part ies d e 

son, 5 parties d'acide sulfurique et 12 par t ies d 'eau . On t rouve dans le 

récipient une eau qui t ient le furfurol en dissolution. Cette eau, distillée 

de nouveau, puis trai tée p a r le ch lo ru re de ca lc ium, donne le furfurol 

pur : le son fournit environ 2 ,75 par t ies p o u r 100 d e furfurol (M. Ca

hours). 

On obtient encore le furfurol en soumet t an t à la distillation u n e pâte 

épaisse produite en mélangeant 15 par t ies d e son avec 5 ou 6 part ies d e 

chlorure de zinc et une peti te quant i té d 'eau ; de l 'acide ch lo rhydr ique , 

du furfurol, une mat ière grasse, d e l 'eau, passent dans le récipient. On 

arrête l'opération lorsque le mé lange q u e renferme la c o r n u e commence 

à se charbonner. Le l iquide distillé est filtré su r un linge qui ret ient la 

matière grasse ; on le neutra l ise ensuite par de la potasse, et après l 'avoir 

saturé de sel mar in , on le soumet à u n e nouvel le rectification (M. Babo). 

Le furfurol ainsi ob tenu est tou jours mélangé à d e l 'eau. On doit le 

laisser digérer su r d u ch lo ru re d e ca lc ium et le distil ler une dern iè re 

fois. 
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FURFURAMIDE. C3 0H'2AZ2O s. 

C» 2250,00 67,16 
H " 150,00 4,47 
Az 2 350,00 10,44 
0 e 600,00 17,93 

3350,00 100,00 

La furfuramide cristallise en aiguilles j aunâ t re s , insolubles dans l'eau 

froide, t rès solubles d a n s l 'alcool et l 'é ther . El le est fusible et inflammable. 

Les acides la décomposent en a m m o n i a q u e et en furfurol. 

Lorsqu 'on fait réagi r de la potasse su r la furfuramide, cette substance 

éprouve u n e t ransformation isomérique, et se convert i t en un alcali par

ticulier, la furfurine. 

La furfuramide, dissoute dans l 'alcool et t ra i tée p a r l 'acide sulfhydri-

que, se change en thiofurfurol. On produi t dans les mêmes conditions le 

séléniofurfol C 1 9 H 4 S e 2 0 2 (M. Cahours) . 

P o u r obtenir la furfuramide, il suffit d e mélanger d u furfurol avec une 

dissolution d ' ammoniaque (M. Fownes ) . 

FURFURINE. C 3 0H , 2Az 2O 6 . 

Cette b a s e , isomère avec la fu r fu ramide , cristallise en longues 

aiguilles soyeuses, peu solubles dans l 'eau, t rès solubles dans l'alcool et 

l 'é ther . El le neutral ise les acides les p lus énergiques , et forme des sels 

cristallisables avec un g r a n d n o m b r e d 'ac ides . 

Nous donnons ici la liste des p r inc ipaux sels d e furfurine : 

Chlorhydrate de furfurine C30H ,2Az2O6,HCI,2HO. 
Chlorure double de platine et de furfurine . . . C30Hl2Az2O6,ElCl,PtCl2. 
Azotate de furfurine C 3»ll , 2Az 20 6,Az0 5,HO. 
Bi-oxalate de furfurine C 3 0H 1 2Az 2O 6,(C 2O 3

/

2,2H0. 

La furfurine se p r é p a r e de la man iè re suivante : On introduit de la 

furfuramide dans u n bal lon qui contient u n e dissolution étendue de 

potasse, et après avoir fait bouillir ce mélange pendan t u n quar t d'heure, 

on l ' abandonne au refroidissement. La furfurine se dépose alors sous la 

forme d ' u n e hui le j a u n â t r e qui se solidifie rap idement . Cette base est 

lavée à l 'eau froide ; on la trai te ensuite pa r u n e dissolution bouillante 

d 'acide oxalique, et l 'on décolore pa r le noi r an imal le bi-oxalate de fur

furine qu i s'est p rodui t . Ce sel, décomposé pa r l ' ammoniaque , donne la 

furfurine p u r e (M. Fownes) . 
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CAMPHRE. 257 

THIOFUBFOL. C'°(HOJS2. 

Le thiofurfol présente l 'aspect d ' une p o u d r e b lanche cristalline. Il est 

fusible et inflammable. Lorsqu 'on le soumet à la distil lation, il se d é -

•compose et produit un corps cristallisé qu i a p o u r formule C ' 8 H 8 O i . 

On peut obtenir le thiofurfol en t ra i t an t le furfurol pa r le sul fhydrate 

d'ammoniaque; mais on le p r é p a r e o rd ina i rement en faisant passer avec 

lenteur un courant d 'hydrogène sulfuré dans une dissolut ion alcoolique 

étendue defurfuramide (M. Cahours) . 

FUCUSOL. 

Ce corps, extrait pa r M. S tenhouse des a lgues mar ines , est i somérique 

avec le furfurol. 

Le fucusol est oléagineux, incolore ; son o d e u r diffère peu de celle d u 

furfurol. Sa densité est égale à 1,15. Il b o u t à 171° ; il est soluble dans 

l'eau et se colore en b r u n ve rdâ t r e au contact de l 'acide sulfurique. 

L'ammoniaque converti t le fucusol en u n e subs tance cristall ine, la 

fiwusamide, qui présente la m ê m e composition que la furfuramide. 

La fueusamide donne les mêmes dérivés que la furfuramide. 

On obtient le fucusol en dist i l lant les a lgues mar ines (Fucus vesiculo-

»m, Fucus nodosus, Fucus serratus) avec d e l 'acide sulfur ique é tendu . 

CAMPHRES. 

On trouve dans les végétaux u n certain n o m b r e d 'hui les volatiles c o n 

crètes qui se rapprochent beaucoup p a r l eu r s propr ié tés de la subs tance 

solide et volatile q u e l 'on re t i re d u Laurus camphora. Ces hui les volatiles 

sont désignées souvent sous le n o m génér ique de camphres. Lorsqu 'on les 

soumet à l'influence d e l 'acide phosphor ique a n h y d r e , elles pe rden t d e 

l'eau et donnent naissance à un c a r b u r e d 'hydrogène qu i p résen te u n e 

certaine analogie avec l 'essence de t é rében th ine . 

CAMPHRE. CMH'«0 2. 

C 2 0 1500,00 78,94 
H 1 6 200,00 10,53 
O2 200,00 10,53 

1900,00 100,00 

Propriétés. 

Le camphre est b lanc, solide, cassant, d 'une saveur b rû lan te , d ' u n e 

V. 17 
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odeur carac tér i s t ique , il cristallise en oc taèdres ; on peu t le pulvériser 

facilement lo r squ 'on l ' humec te avec d e l 'alcool. Sa densité est 0,996. 

Il fond à 175° et b o u t à 204°. Sa densi té d e vapeur est 3,317 r la for

m u l e C ^ H ' W représen te U vo lumes d e vapeu r . 

Le c a m p h r e se vaporise assez r ap idemen t à la t empé ra tu r e ordinaire ; 

q u a n d on je t te su r l 'eau des fragments d e c a m p h r e , ceux-ci s'agitent vive

m e n t , et pi 'ésentent u n mouvement giratoire. Lorsqu 'on place verticalement 

d a n s d e l 'eau u n cyl indre de c a m p h r e , assez élevé p o u r q u ' u n e partie se 

t r ouve en dehors d u l iquide, le c a m p h r e impr ime p a r son évaporation un 

m o u v e m e n t d e va -e t -v ien t à l 'eau, et le cy l indre se t rouve bientôt coupé 

à la surface d u l iquide. 

Le c a m p h r e dévie à droi te la lumiè re polarisée ; il est combustible et 

b r û l e à la man iè re des hui les essentielles ; il est à pe ine soluble dans 

l 'eau : 1000 par t ies d 'eau n e dissolvent q u e 1 par t ie d e camphre . L'eau 

p e u t d i ssoudre u n e p lus g r a n d e quan t i t é d e c a m p h r e sous l'influence 

d ' u n e pression considérable . 

Le c a m p h r e est t rès soluble dans l ' é ther et d a n s l 'alcool ; on le préci

pi te en poud re , lo rsqu 'on trai te ces dissolutions p a r l 'eau. 

Le c a m p h r e , distillé avec q u a t r e ou cinq fois son poids d'argile, se 

t r ans forme en u n corps hu i l eux . Lorsqu 'on fait passer d e la vapeur de 

c a m p h r e sur de la chaux por t ée a u rouge , il se forme d e la naphtaline et 

u n e substance l iquide q u e l 'on a n o m m é e camphrone (F remy) . 

La c a m p h r o n e est u n e hui le légère, soluble d a n s l 'alcool et dans l'éther, 

insoluble dans l 'eau et bou i l l an t à 75". 

Le camphre , dissous dans d u p ro toch lo ru re d e phosphore , et soumis à 

l ' influence d u chlore , d o n n e u n Corps ch loré représen té pa r la formule 

C 2 o H i o C 1 6 0 2 (M. Clauss). 

Le pe rch lo ru re d e phosphore convert i t le c a m p h r e en une sub

s tance cristal l ine qui a p o u r composition C ^ H ^ C l 2 (M. Gerhardt ) . 

Le b r o m e se combine avec le c a m p h r e et p rodu i t u n composé rouge 

cristal l isant en beaux pr i smes droi ts à base r h o m b e , qu i ont pour for

m u l e M ' W B r 3 . Ce corps est décomposé p a r l 'eau et régénère du brome 

et d u c a m p h r e (M. Lauren t ) . 

L 'acide phosphor ique a n h y d r e ou le c h l o r u r e d e zinc peuvent, sous 

l ' influence de la chaleur , enlever a u c a m p h r e 2 équivalents d'eau et le 

t ransformer en cymène C 2 0 H 1 6 . 

Lorsqu 'on t ra i te le c a m p h r e pa r dix fois son poids d 'acide sulfurique, 

on l e t ransforme en u n l iquide i somér ique avec le c a m p h r e (M. Dela-

l ande ) . 

L'acide azot ique dissout à froid le c a m p h r e , et forme une combi

na ison l iquide qu i a r e ç u le n o m d'azotate de camphre. Cette dissolution, 

t ra i tée p a r l 'eau, est immédia temen t décomposée et laisse déposer du 

c a m p h r e . 
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Le camphre a la propr ié té de s 'un i r à p lus ieurs acides. 11 absorbe de 

grandes quantités d'acide sulfureux, d 'acide ch lo rhydr ique et de T a p e u r 

d'acide hypo-azotique. Toutefois la combinaison d u c a m p h r e avec les gaz 

acides ne présente pas la fixité des com bin aisons définies ; el le varie beaucoup 

avec le degré de t empéra tu re et l ' intensi té d e la press ion. Ainsi à + 24°, 

et à une pression de 0 m , 5 2 4 , 100 par t ies d e c a m p h r e absorbent 25,5 

d'acide sulfureux, tandis qu 'e l les en absorben t 72 part ies à 4 - 2 ° et à 

0m,650, et 70,5 part ies à + 4° et à 0 n , , 70 (M. Bineau) . 

Le sulfite de camphre dissout, en conservant l 'état l iquide, u n e q u a n 

tité de camphre d 'au tan t p lus g r a n d e q u e la t e m p é r a t u r e est p lus élevée. 

Le produit saturé de c a m p h r e à 20° en cont ient 4 par t ies p o u r 1 par t ie 

d'acide sulfureux. 

La proportion de gaz acide ch lo rhydr ique qu ' abso rbe le c a m p h r e , 

quoique très variable, l 'est moins cependant q u e celle d u gaz sulfureux. 

Elle se trouve, tantôt au-dessus , t an tô t au-dessous d e celle qu i co r r e s 

pondrait à des volumes égaux de vapeur d e c a m p h r e et d e gaz acide 

chlorhydrique. 

L'acide hypo -azot ique forme avec le c a m p h r e u n composé l i qu ide ; 

en faisant intervenir l 'acide sulfureux, il se p rodu i t u n e combinaison 

blanche, cristalline, dél iquescente, qui se décompose spon tanémen t au 

contact de l 'air. 

Le camphre, soumis à l 'action d ' un mé lange réfr igérant , absorbe la 

vapeur d'acide sulfurique a n h y d r e , et p rodu i t u n e masse m o l l e , 

bleuâtre, d o n t l 'eau sépare la p lu s g r a n d e par t ie d u c a m p h r e sans a u 

cune altération. 

Les acides hydrofluosilicique et su l fhydr ique n ' on t a u c u n e action sur 

le camphre, à la t e m p é r a t u r e ord ina i re . 

Lorsqu'on fait bouil l ir le c a m p h r e avec l 'acide azotique, il se p rodu i t 

d'abord de l'azotate de c a m p h r e q u ' u n excès d ' ac ide azotique t ransforme 

en un acide particulier auque l on a d o n n é le n o m d'acide cumpkorique. 

Extraction. 

Le camphre s'extrait au Japon, en dist i l lant avec u n e peti te quan t i t é 

d'eau les branches d u Laurus camphora. E n E u r o p e , on raffine o rd ina i 

rement le camphre en le distillant avec d e la chaux vive. 

L'essence de lavande laisse déposer u n e subs tance solide qui est iden

tique avec le camphre d u Laurus camphora ; les essences de valériane et 

de seraen-contra peuvent se t r ans former en c a m p h r e lorsqu 'on les 

traite par l 'acide azotique (MM. D u m a s , Cahours et Gerhard t ) . 
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ACIDE CAMPHORIQIIE. C20f]UOS,2HO. 

H'4. . 
0 6 . . 
(HO)2 

1500,00 
175,00 
600,00 
225,00 

60,00 
7,00 

24,00 
9,00 

2500,00 100,00 

Propriétés. 

L'acide camphor ique cristallise en peti tes aiguilles d ' u n e saveur acide 

et amère ; peu solubles dans l 'eau froide, t rès solubles dans l 'eau chaude, 

solubles dans l 'alcool et l 'é ther ; fusibles à 70°. Lorsqu 'on le chauffe à une 

t empéra tu re p lus élevée, il se t ransforme en acide camphorique anhydre. 

L'acide camphor ique est bibasique. Les camphora tes sont représentés par 

la formule générale (MO) 2 ,C î 0 H , 4 O 6 . 

L 'acide camphor ique dévie à droi te les r ayons de lumière polarisée 

comme le camphre , dont il dérive pa r u n e s imple oxydation (M. Bou-

charda t ) . 

L'acide camphor ique , trai té par l 'acide sulfurique a n h y d r e , forme 

à chaud u n acide appelé acide sulfocamphorique, qui a pour formule 

C 9 H 7 0 3 S 0 2 , 5 H O (Wal te r ) . Cet acide cristallise en p r i smes à six pans, in

colores, t rès solubles dans l 'eau, d 'une saveur t rès acide, solubles dans 

l 'alcool et l ' é ther : il se décompose pa r la chaleur . 

On p r é p a r e o rd ina i rement l 'acide camphor ique en chauffant dans une 

co rnue de ve r re u n mélange formé de 1 par t ie d e c a m p h r e et de 10 parties 

d 'acide azotique du commerce ; la l iqueur évaporée est t rai tée ensuite par 

d u carbonate de potasse qui dé termine ainsi la séparation d u camphre en 

excès ; on fait cristalliser le camphora te de potasse don t on retire l'acide 

camphor ique à l 'aide de l 'acide azotique. 

L 'acide camphor ique a n h y d r e cristallise en pr ismes allongés ; il fond 

à 217° e t b o u t à 270°. Sa densité est 1,94 à 20°. 11 est à peine soluble 

d a n s l 'eau ; quand on le laisse u n certain t emps en contact avec ce 

l iquide, , il s 'hydra te et r eprodu i t l 'acide camphor ique hydra té . On l'ob

tient pa r la distillation de l 'acide camphor ique h y d r a t é ou de l'acide 

camphovin ique . 

En trai tant u n e dissolution alcoolique d 'acide camphor ique anhydre 

Préparation. 

ACIDE CAMPHORIQUE ANHYDRE. C 2 0H 1 4O 6 . 
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par l 'ammoniaque anhydre , on obtient un composé cristallin qu i a p o u r 

formule ÂzR 3 ,HO,G 2 o H 1 4 0 5 AzH 2 . Ce c o r p s , t rai té par u n e dissolution 

alcoolique très concentrée de sels de p l o m b ou d 'a rgent , pe rd 1 équiva

lent d'ammoniaque et d o n n e des sels qui on t pour formules : 

AgO,C2 0H1 4O5,AzH2. 

PbO,C2«tl"05,AzH2. 

Soumis à l'action d ' un acide fort, le composé AzH 3 ,HO,C 2 0 H 1 4 O 5 AzH 2 

donne des cristaux bien dé te rminés d'acide camphoramique C 2 0 H , 6 AzO 5 ,HO. 

Par la distillation, l 'acide caphoramique et le c a m p h o r a m a t e d ' a m m o 

niaque donnent d e la camplwrimide G 2 0 H l 5 A z O 4 . 

Lorsqu'on chauffe de l 'aniline avec l 'acide camphor ique a n h y d r e , on 

obtient un mélange de deux anil ides. Si l 'on r e p r e n d le mélange à chaud 

par l 'ammoniaque é tendue , Yacide camphoranilique C 3 2 H 2 0 AzO 5 ,H0 se 

dissout et le camphoranile C 2 2 H l 9 A z 0 4 res te à l 'état insoluble . 

Le camphoranile est solide et cristall in ; soluble dans l 'é ther et d a n s 

l'alcool, insoluble dans l 'eau froide. 11 fond à 116°. 

L'acide camphorani l ique est peu soluble dans l 'eau boui l lante , t rès 

soluble dans l'alcool et dans l ' é ther . F o n d u avec d e la potasse caus t ique , 

il dégage de l 'aniline. 

ACIDE CAMPHOVINIQUE. C4H sO,G2 0H , 4O6,HO. — ÉTHER CAMPHORIQUE. 

(C'H50)2,C""M''0«. 

L'acide camphovinique est t r anspa ren t , incolore, d ' une saveur a m è r e 

très désagréable ; il est très peu soluble dans l 'alcool et dans l 'é ther . Get 

acide bout à 196". Sadens i té est égale à 1,095 à 20" ,5 ; par la distil lation 

sèche, il donne de Yélher eamphorique. 

Pour obtenir l 'acide campliovinique, on fait boui l l i r un mélange formé 

de 10 parties d'acide camphor ique , de 20 par t ies d 'alcool absolu et d e 

5 parties d'acide sulfurique : la l iqueur , é t e n d u e d 'eau, laisse déposer 

l'acide camphovinique. 

L'éther camphorique est l iquide ; sa consistance est h u i l e u s e , son 

odeur légèrement ambrée ; il possède u n e saveur a m è r e t rès désagréable 

et une odeur forte. Sa densi té à la t e m p é r a t u r e de 16" est 1,029 ; il 

bout à 285°. 

L'action du chlore sur l 'é ther camphor ique d o n n e Yéther camphorique 

bichlorë (C 4 H 3 C1 2 0) 2 ,C 2 ( »H , 4 0 6 . (M. MALAGUTI.) 

ACIDE CAMPHOMÉTHVLIQUE. C 2H 30,C 2"H u0 6,HO. 

Cet acide cristallise en aiguilles radiées ou en lamelles hexagonales ; 

il est fusible, peu soluble d a n s l 'eau, t rès soluble dans l 'alcool et l ' é ther . 

On l'obtient comme l 'acide camphovin ique . (M. LOIR.) 
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ACIDE CAMPHOLIQUE. CJ 0H"O3,HO. 

Lorsqu 'on fait passer d e la vapeur d e c a m p h r e à u n e t empéra ture de 

400° s u r u n mé lange d e potasse et d e chaux , il n e se dégage aucun gaz, 

et le c a m p h r e se t ransforme en u n sel d e potasse qu i a reçu le nom de 

campholate de potasse. 

L'acide camphol ique est solide ; sa saveur est acide ; il fond à 80" et 

bou t à 250°. I l est insoluble dans l 'eau, t rès so luble d a n s l 'alcool et dans 

l 'é ther . 

L 'acide camphol ique , distillé avec l 'acide phosphor ique anhyd re , donne 

le campholéne C 1 8 H 2 6 qu i b o u t à 135°. La disti l lation d u campholate de 

chaux produi t la campholone C 3 8 H 8 4 O a . (M. DELALANDE.) 

HUILE DE CAMPHRE. C 2 0H 1 6O, 

C2* 1500,00 83,33 
11'« 200,00 11,11 
O 100,00 . . 5,56 

1800,00 100,00 

Les b ranches d u Laurus camphora, distil lées avec de l 'eau, donnent 

u n mé lange d e c a m p h r e et d ' u n e hu i l e essentiel le qui porte le nom 

d'huile de camphre. Cette hui le est l iquide ; sa densi té est 0,910. Elle 

p résen te avec le c a m p h r e u n e re la t ion fort r e m a r q u a b l e . Sa formule est 

en effet C 2 0 H 1 6 0 ; or , le c a m p h r e ayan t p o u r composi t ion C^H^O 2 , on 

voit q u e ces deux corps n e diffèrent en t r e e u x q u e p a r 4 équivalent 

d 'oxygène . Lorsqu 'on expose l 'hui le d e c a m p h r e à l 'influence de l'oxy

gène , elle absorbe rap idement ce gaz et se change en camphre solide. 

L 'acide azotique t ransforme éga lement l 'hu i le d e c a m p h r e e n camphre. 

L 'hu i l e d e c a m p h r e para î t ê t re la subs tance qui p récède le camphre dans 

l 'organisat ion végétale. 

CAMPHRE DE BORNÉO. C M H 1 8 0 2 . 

C 2 0 1500,00 77,92 
II' 8 225,00 11,68 
O*. 200,00 10,40 

1925,00 100,00 

La subs tance q u e l 'on ext ra i t d u Dryobalanops camptora porte le nom 

d e camphre solide de Bornéo. Ce corps se p r é sen t e sous la forme de petits 

cr is taux b lancs , t rès friables, qui sont des p r i smes à six faces, fusibles 
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à 198*, qui bouillent à 212° et disti l lent sans al térat ion. Sa saveur est 

chaude et brûlante . Lorsqu 'on le t ra i te p a r l 'acide phosphor ique anhyd re , 

il perd 2 équivalents d 'eau et d o n n e naissance à u n ca rbu re d 'hydrogène , 

le bornéène C 8 0 H 1 6 , i somérique avec l 'essence de t é rében th ine . 

Le bornéène est p lus léger q u e l ' eau , en t iè rement inco lo re , volatil 

sans décomposition. 11 bou t à 160°, forme avec l 'acide ch lo rhydr ique 

un composé qui a pour formule C 2 0 H 1 6 ,HC1 . 11 dévie à gauche le p l a n de 

polarisation, mais beaucoup p lu s q u e l 'essence de té rébenthine . L'essence 

de valériane, distillée sur de la potasse, d o n n e u n c a r b u r e d 'hydrogène 

identique avec le bornéène . C'est ce c a r b u r e d ' h y d r o g è n e qui , en s ' hy -

dratant comme l'essence de té rében th ine , p rodu i t le c a m p h r e de Bornéo . 

(M. Gerhardt.) 

Le composé qui por te le n o m d e camphre liquide de Bornéo a aussi 

pour formule C^H 1 6 . Ce corps est p lu s léger q u e l 'eau, insoluble d a n s ce 

liquide; il bout vers 165° (M. Ge rha rd t ) . 

Le camphre solide de Bornéo , t ra i té p a r l 'acide azotique, pe rd 2 équiva

lents d'hydrogène et d o n n e naissance au c a m p h r e des laur inées C M H 1 6 0 2 

(Pelouze). 

Les parties de l 'essence d e m a t r i c a i r e (Matricaria Parthenium, L,) qui 

bouillent entre 200° et 220° r en fe rmen t u n c a m p h r e présen tan t , q u a n t 

aux propriétés chimiques, la p lu s complè te ident i té avec le c a m p h r e des 

laurinées, mais dont le pouvoir ro ta toi re est dirigé en sens inverse. 

Ce camphre, qui pa r opposition a -été n o m m é camphre gauche, d o n n e 

un acide camphorique gauche l o r squ 'on le t ra i te p a r l 'acide azotique 

(MM. Dessaignes et Chauta rd) . 

Les essences de sauge, d e r o m a r i n , d e lavande , de marjolaine, la is

sent déposer un camphre qui n 'exerce a u c u n e action s u r la lumière pola

risée, et qui a reçu le n o m d e camphre inactif (M. Biot). 

On peut donc adme t t r e q u e le c a m p h r e se p résen te sous trois modifi

cations différentes qui se d is t inguent pa r l eu r s propr ié tés opt iques . 

11 résulte d 'observations récentes que l 'acide camphor ique droi t (obtenu 

par l'oxydation du c a m p h r e des laur inées) se combine facilement avec 

l'acide camphorique gauche , et forme un acide d é n u é d e tou t pouvoir 

rotatoire auquel on a d o n n é le n o m d'acide camphorique inactif ou para-

camphorique (M. Chautard) . 
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ESSENCE »E MENTHE. C 2 0". 2» 1} 2. 

C 2 0 1500,00 76,92 
H 2 0 250,00 12,82 
O 2 . 200,00 . 10,26 

1950,00 100,00 

L'essence de m e n t h e du commerce p rovenan t de l a m e n t h e poivrée est 

u n mélange d ' u n e subs tance l iquide et d ' un corps solide qu i présente de 

l 'analogie avec le c a m p h r e . 

L'essence de m e n t h e concrè te a été examinée pa r M. Wal ter . Elle se 

dépose en pr i smes incolores , peu solubles d a n s l ' eau , t rès solubles au 

contra i re dans l 'alcool et l ' é ther . E l le fond à 34° et bou t à 213°. Sa den

sité de v a p e u r est 5 ,62. 

L'essence de m e n t h e concrète p e r d , sous l ' influence de l'acide phospho-

r ique , 2 équivalents d 'eau et p rodu i t u n c a r b u r e d 'hydrogène C 2 0 H' 8 , qui 

est le menthène. 

Le men thène est l iquide, incolore, t rès fluide ; son odeur est fraîche et 

agréable. Sa densité est 0,85 ; il bout à 163°. Le men thène , traité par 

le chlore et par le pe rch lo ru re i i e phosphore , d o n n e les composés CT^'Cl 

et G'°H 1 8C1 2 . 

ESSENCE DE CÈDRE CONCRÈTE. C^H^O2. 

C 3 2 2400,00 82,05 
H* 325,00 11,11 
O 2 200,00 6,84 

2925,00 100,00 

On ret i re du bois de cèdre de Virginie u n e essence qui eontient une 

par t ie concrète dont l ' examen a été fait par M. Wal te r . Ce corps cristallise 

facilement dans l'alcool ; il fond à 74° et bou t à 282°. Sa densité de vapeur 

est 8,4. Le pe rch lo ru re de phosphore forme avec l'essence de cèdre un 

composé chloré qui correspond au p rodu i t ob tenu dans la même réaction 

avec l 'essence de m e n t h e . L'essence de cèdre , distillée avec de l'acide 

phosphor ique a n h y d r e , donne u n c a r b u r e d 'hydrogène , le cédrène C 3 S H M . 

Ce ca rbu re est hu i leux , a romat ique ; sa saveur est poivrée. Sa densité à 

15" est 0 , 984 ; il bout à 248°. Sa densité d e vapeur est 7,5 ; elle cor

respond à 4 vo lumes . 

ESSENCE DE SASSAFRAS. 

L'essence de Laurus sassafras est j aune , d ' u n e saveur acre, d 'une odeur 

qui rappel le celle d u fenouil. El le laisse déposer par un froid très vif des 
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cristaux volumineux de sansafrol C 1 0 H 5 O 2 . La densi té de v a p e u r de ( « c o r p s 

est 5,856. En versant d u b r o m e su r ces cr is taux, il se p rodu i t u n e 

matière soluble, cristall isable, représentée pa r la formule C 1 0 H 2 B r 3 O a . 

HÉLÉNINE. C^H'OO2, 

0«. 1125,00 77,58 
H 1 0. 125,00 8,62 
O2 200,00 13,80 

1450,00 100,00 

Lorsqu'on distille la rac ine d ' aunée avec d e l 'eau ou qu 'on la t rai te 

par l'alcool, on en extrait u n e subs tance odoran te qui a reçu le n o m 

A'hélénine. 

L'hélénine cristallise en pr ismes quadr i la tè res b lancs ; elle est insoluble 

dans l'eau, très soluble dans l'alcool et l 'é ther ; e l le fond à 72°, b o u t vers 

280", et répand u n e o d e u r qu i rappe l le l 'essence d e patchoul i . Ses p r o 

priétés ont été sur tou t examinées pa r M. Gerhard t . 

L'hélénine, soumise à l ' influence de l ' hydra te de potasse, dégage d e 

l'hydrogène et se t ransforme en u n e subs tance rés ineuse qu i reste en 

combinaison avec la potasse. 

L'acide sulfurique réagit sur l 'hélénine et forme avec cette substance 

Y acide sulfo-hélénique. L 'hélénine est a t taquée p a r le chlore et l 'acide 

azotique : il se produi t d e la cklorhéiénine et de la nitro-hélénine. Dans 

ces composés, 1 équivalent d ' hydrogène se t r ouve r emplacé pa r 1 é q u i 

valent de chlore ou 1 équivalent d 'ac ide hypo-^zotique. E n disti l lant de 

l'hélénine avec de l 'acide phosphor ique a n h y d r e , on forme u n c a r b u r e 

d'hydrogène, Yhélénène C ' 5 H 8 , qui est j a u n â t r e , p lus léger q u e l 'eau et 

qui bout vers 295°. 

COUMARINE. C , 8 H60 4 . 

C". 1350,00 73,97 
H 6 . . . , 75,00 4,10 
O4 400,00 , 21,93 

1825,00 100,00 

MM. Boutron et Boulay on t re t i ré des fèves tonka, au moyen d e l'alcool, 

une substance cristal l ine qu ' i l s on t n o m m é e coumarine. La c o u m a -

rine existe aussi dans les fleurs d u méli lot (Guillemette). 

MM. Delalande et Bleibtreu ont fait r écemmen t u n e é tude complète d e 

la coumarine. 

Cette substance est b lanche ; elle fond à 50° et bou t à 270* ; son o d e u r 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ATHAMANTINE- G^H'SO'.HO. 

C 2 4 1800 ,00 64 ,28 

H ' 5 . . . . . . i > 187 ,60 . . . . . . . . 6,69 

0 \ 700 ,00 25,00 

HO . . . . . . . . 112 ,50 , . 4 ,03 

2800 ,00 100,00 

L'athamantine a été extraite pour la première fois par M. Winckler de 

est aromatique et agréable ; el le est beaucoup plus soluble dans l'eau 
bouillante que dans l'eau froide. Les cristaux de coumarine sont des 
prismes rectangulaires droits appartenant au système rhomboïdal (M. de 
Laprovostaye). 

Le chlore et le brôrne forment avec la eoumarine des composés blancs 
cristallisables. L'iode la convertit en une matière cristalline d'un Vert 

bronzé. 

Le perchlorure d'antimoine s'unit avec la coumarine et produit un 
chlorantimoniure de coumarine C , o H 6 0 4 S b 2 C l 3 qui cristallise facilement 
(M. Delalande). 

La coumarine se dissout à froid dans l'acide azotique fumant ; si l'on 
ajoute de l'eau dans la dissolution, il se dépose un corps blanc qui a reçu 
le nom de nitroeoumarine. 

La nitroeoumarine C , 8 H 5 ( A z 0 4 ) 0 4 est cristallisable, fusible, volatile, so
luble dans l'alcool bouillant ; elle se colore en rouge sous l'influence 
de la potasse. 

Lorsqu'on fait chauffer la coumarine avec On excès dé potasse, il se 
produit de l'acide, salicylique et un acide particulier, Yacide coumarique, 

qui a pour formule C l 8 H 8 0 6 . 

L'acide coumarique cristallise en lamelles incolores et brillantes ; il 
est fusible, soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther ; il décompose les carbo
nates avec effervescence et précipite en blanc les sels de plomb. En com
parant sa composition avec cel le , de la coumarine, on voit qu'il ne 
diffère de cette dernière substance que par 2 équivalents d'eau dont la 
potasse a déterminé la fixation. 

ASARIIMB. C^H^O*. 

L'essence d'Asarum a été examinée pour la première fois par MM". Blan-
chet et Sell : son étude a été reprise par M. Schmidt. Cette essence fond 
à 120" et se dissout facilement dans l'acide azotique, qui forme avec elle 

une matière résinoïde rouge incristallisable. Le chlore la convertit en 
une huile verte qui bout à 220° et qui a pour formule C* , H I 1 C1 S 0 S . 
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YAthamanta oreoselinum. E l le a été é tudiée ensui te par MM. Winckler et 

Schnedermann. Sous l ' influence d e l 'acide sulfurique concentré et d e la 

potasse, elle donne de l 'acide va lér ianique . 

L'athamantine a u n e o d e u r de graisse r ance : elle n 'es t pas volatile et 

se détruit par la disti l lation. E l l e est insoluble dans l 'eau, elle fond dans 

l'eau bouillante et se rédu i t en gout tes j a u n â t r e s p l u s pesantes q u e l 'eau : 

elle est soluble dans l 'alcool, d a n s l 'é ther , d a n s les hui les grasses et dans 

les essences. 

Le gaz chlorhydrique est ab so rbé pa r l ' a t haman t ine ; il se f o t m e u n e 

combinaison cristalline qu i se d é d o u b l e p a r la chaleur , en acide valéria

nique et en oréosélone G , 8 H 5 0 3 . 

L'oréosélone consti tue u n e masse a m o r p h e , poreuse , d ' u n b l a n c g r i 

sâtre, inodore et insipide, fusible à 190°, insoluble d a n s l 'eau, soluble 

en petites proport ions dans l 'alcool et l ' é ther . 

Lorsqu'on fait bouil l i r dans l 'eau l ' a thaman t ine sa tu rée d e gaz c h l o r 

hydrique, elle s'y dissout, d e l 'acide va lér ian ique passe à la distillation et 

l'on obtient, par le refroidissement d e la l i queu r , d e longues aiguilles 

blanches d'oréoséline C i 4 H 6 0 4 . 

L'oréoséline est soluble dans l 'eau boui l lante , t rès peu soluble dans 

l'eau froide, soluble dans les alcalis ; elle est i somérique avec l 'acide 

benzoïque hydra té . 

ESSENCE DE «UROFLE. · 

Lorsqu'on distille avec de l 'eau les bou tons de fleurs d u Cafyophyllus 

aromaticus qui por ten t le n o m d e clous de girofle, on obtient l 'essence d e 

girofle brute . Cette essence est u n mé lange d ' u n e substance acide, Y acide 

eugénique, et d 'un ca rbu re d ' hyd rogène qu i est i somérique avec l 'essence 

de térébenthine. On sépare ces deux subs tances au m o y e n de la potasse , 

qui ne dissout que l 'acide eugénique . L'acide eugénique est l iquide , 

incolore, oléagineux. Sa densi té est 1 ,055. Son o d e u r rappe l le celle 

des clous de girofle ; il bou t à 243°. 11 a p o u r formule C ^ H ^ O 4 . 11 a b 

sorbe rapidement l 'oxygène de l 'air en se résinifiant : cet acide forme avec 

la potasse, la soude, la ba ry te , la magnés ie , e tc . , des sels cristallisables, 

et avec l 'oxyde de p l o m b u n sel qu i a p o u r formule ( P b O ) 3 , ( C 2 o H , s 0 4 ) 3 

(M. Ettling). 

L'eau que l'on a distillée su r des clous d e girofle laisse déposer, au 

bout de quelque temps , u n e subs tance qu i cristallise en écailles nacrées , 

et que l'on a n o m m é e eugênine. Cette subs tance est isomérique avec 

l'acide eugénique; elle se colore en rouge sous l ' influence d e l 'acide 

azotique (M. Bonastre). 

L'essence de girofle dépose, a u bou t de q u e l q u e t emps , sous la forme 
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d'aiguilles, u n e substance n o m m é e caryophylline, et qu i a pour formule 

C 2 0 H l 8 0 2 . Cette substance est i somérique avec le c a m p h r e des laurinées : 

e l le se dissout avec facilité dans l 'alcool et l ' é ther . 

ESSENCE D'ABSINTHE. 

L 'essence d 'absinthe b r u t e , rectifiée à p lus ieurs reprises su r de lafchaux, 

est isomérique avec le c a m p h r e d u Japon : cette essence bou t à 204°. Sa 

densi té à 24° est 0 ,973. Son pouvoir ro ta toi re s'exerce à droi te . L'acide 

phosphor ique a n h y d r e la décompose en u n c a r b u r e d 'hydrogène G 2 0 H U 

qui est l ' isomère d u cymène et d u camphogène . (M. LEBLANC.) 

ESSENCE DE ROSE. 

L'essence de rose est u n mélange de deux hui les . L 'une est solide jus

q u ' à 95°, bou t à 300°, et présente la composit ion d u gaz oléfiant. La 

par t ie l iquide de l 'essence de rose est celle qu i r é p a n d l 'odeur de rose ; 

elle paraî t oxygénée ; sa composit ion n 'es t pas connue . 

ESSENCES DE LAVANDE ET D'ASPIC. 

L'essence de lavande présente u n e odeur forte, a romat ique , une sa

veu r b rû l an t e et amère . Sa densité est 0 ,898 . El le se dissout dans 

l 'alcool et dans l 'acide acétique concentré . L'essence de lavande est oxy

génée. Sa composition et ses propr ié tés sont m a l connues . Proust a 

constaté le p remier qu 'el le laissait quelquefois déposer une substance 

solide qu ' i l regardai t comme d u c a m p h r e o rd ina i re . Cette assertion a été 

vérifiée par M. Dumas . La propor t ion de c a m p h r e contenue dans l'essence 

d e l avande s'élève ju squ ' au q u a r t et quelquefois m ê m e jusqu 'à la moitié 

d e son p rop re poids . 

L'essence d'aspic fournie pa r u n e variété de lavande (Lavandula lati-

folia) ressemble beaucoup à la précédente , mais el le a u n e odeur moins 

agréable . El le contient aussi en dissolution u n e g r a n d e quantité de 

c a m p h r e . 

Les essences de lavande et d 'aspic, quij ont dans le commerce une va

leur peu considérable , sont employées en g r a n d e quant i té dans la par

fumerie c o m m u n e . 

ESSENCE DE CAMOMILLE. 

Cette essence est r e m a r q u a b l e pa r sa belle cou leur bleue, qu'elle con

serve q u a n d on la distille avec d e l 'eau. El le est soluble dans l'alcool et 

l 'é ther . Un froid considérable la solidifie et pe rme t d'en séparer des 
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L'acide angélique h y d r a t é forme des pr i smes incolores , d ' u n e o d e u r 

particulière, d 'une saveur p iquan te , fusibles à 45°, et volatils sans d é 

composition i 

Cet acide est peu soluble d a n s l 'eau froide, p lu s soluble dans l 'eau 

chaude, très soluble dans l 'alcool, l 'é ther , les hui les grasses et l 'essence 

de térébenthine. I l p rodui t avec les bases des sels soluble 's-dans l 'eau et 

l'alcool. Les angelotes de chaux et d'argent on t p o u r formules : 

CaO,C'«H703,2HO. 
AgO,C'«H'03. 

L'action de l 'oxychlorure de phosphore sur l 'angélate de potasse d o n n e 

l'acide angélique a n h y d r e . 

L'acide angélique a n h y d r e est oléagineux, incolore , assez soluble d a n s 

l'éther et peu soluble dans l 'eau, au contact de laque l le il se convert i t 

en acide angélique h y d r a t é . L 'ani l ine le t ransforme en angélanilide 

(M. Chiozza). 

En distillant l 'angélate d e soude avec 2 par t ies d'alcool et 1 par t ie 

d'acide sulfurique concentré , on obt ient l'éther angélique. Cet é ther est 

huileux, d 'un odeur de p o m m e s pour r i e s . 11 p rovoque la toux et d o n n e 

de violents maux de tête (MM. Reinsch et Richter ) . 

L'acide angélique h y d r a t é , qu i p r e n d naissance lorsqu 'on fait réagir 

la potasse sur l 'essence de camomi l le romaine , se r e n c o n t r e tout formé 

dans la racine de plus ieurs variétés d 'angél ique. P o u r l 'en ret irer , il faut 

épuiser 25 ki logrammes de racine d 'angél ique coupée en morceaux 

lamelles d 'un stéaroptène incolore . La composition de l 'essence de c a 

momille correspond à celle d u c a m p h r e de laur ier C 2 0 H l D O 2 . 

L'étude de l'essence de camomil le est encore incomplè te . 

L'essence de camomille romaine (Anthémis nobilis) a été examinée r é 

cemment par M. Gerhardt . Cette essence, d ' une couleur ve rdâ t re et d ' une 

odeur suave, est u n mélange d ' un hydrogène carboné de la classe des 

camphènes, et d 'une hui le oxygénée qu i se convert i t en acide angél ique 

par la fusion avec la potasse, et en acide valér ianique pa r l 'action de la 

potasse alcoolique. 

ACIDE ANGÉLIQUE HYDRATÉ. C , 0H7O3,HO. 

C1 0. 750,00 60,00 
H7 87,50 7,00 
O3. 300,00 ' . . 24,00 
HO 112,50 9,00 

1250,00 100,00 
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p a r d e l 'eau boui l lante d a n s laquel le on a ajouté 2 k i logrammes de chaux 

en p o u d r e , filtrer l 'extrai t sur u n e toile, exp r imer le rés idu , concentrer 

l a l i queu r filtrée, et, après l 'avoir su r sa tu rée p a r d e l 'acide sulfurique 

é t e n d u , la soumet t r e à la distillation. On ob t i en t ainsi u n produi t très 

complexe qu 'on neutra l ise p a r la potasse et q u ' o n dessèche ensuite au bain-

mar i e . L e résidu d e la dessiccation é tan t a lors distillé avec de l'acide 

sulfur ique é t endu de deux l'ois son poids d ' eau , d o n n e d e l 'eau, de l'acide 

acét ique, d e l 'acide va lé r ian ique e t d e l 'acide angél ique , qu i reste en 

g r a n d e par t ie dans le col d e la co rnue . 

Le l iquide passé d a n s le récipient dépose p a r u n refroidissement con

venable l 'acide angél ique qu ' i l t ient en dissolut ion. 

100 par t ies d e rac ine d 'angél ique d o n n e n t p a r ce procédé de 0,25 à 

0,38 par t ies d 'acide angél ique p u r (M. Buchner ) . 

Le t r a i t ement p a r la potasse d e l 'essence de camomil le fournit une plus 

g r a n d e quan t i t é d 'acide angél ique, mais cette opérat ion est délicate et 

exige u n soin tou t par t icul ier , à cause d e la facilité avec laquelle l'acide 

angél ique se dédoub le , sous l ' influence d e la potasse , en acide acétique 

et en acide métacé ton ique . 

Le mélange d e potasse caust ique et d 'essence doit ê t re maintenu à une 

douce cha leur j u s q u ' à ce q u e l a t e m p é r a t u r e de la masse s'élève rapide

m e n t et qu ' i l se dégage de l ' hydrogène . A ce m o m e n t , on ret i re le feu ; 

la réact ion con t inue d ' e l l e - m ê m e , la par t ie h y d r o c a r b u r é e de l'essence 

se volatilise en p re sque totali té, et l 'on obt ient p o u r résidu de l'angélate 

d e potasse mê lé avec la potasse qu i a été employée avec excès. Ce résidu 

é tan t dissous dans l 'eau, on enlève avec u n e pipet te l 'hui le hydrocar

bonée qu i s'en sépare , puis on verse d e l 'acide sulfur ique dans la disso

lu t ion . L 'acide angél ique est mi s en l iber té ; il se r e n d à la surface de la 

l iqueur , où il se concrè te p a r le refroidissement . 

Si , d a n s cette p répara t ion , on cherche à volati l iser en chauffant l'huile 

h y d r o c a r b u r é e q u e la potasse n ' a t t aque pas , on peu t décomposer une 

por t ion d e l 'angélate de potasse, ce qu i p ré sen te u n g r a n d inconvénient, 

c a r les acides p rovenan t d e l 'a l téra t ion d e ce sel empêchent la éristalli-

sat ion d e l 'acide angél ique , et nécessi tent u n e rectification fort longue de 

cet acide (M. Gerha rd t ) . 

ESSENCE DE EUE. 

La p lu s g r a n d e pa r t i e d e l 'essence b r u t e d e r u e se compose d 'une huile 

oxygénée C M H M O s q u e l 'acide azotique fumant t ransforme en acide caprique 

C ^ H ^ O 4 , et en acide pé la rgon ique C 1 8 O l 8 0 4 (MM. Cahours et Gerhardt). 

L 'essence d e r u é C ^ W O * b o u t à 228°. Sa dens i té est 5,84. Distillée 

s u r d u c h l o r u r e d e zinc fondu, elle d o n n e u n hyd rogène carboné dont 

l a n a t u r e n 'es t pas bien connue . P a r l 'action d e l 'acide chlorhydrique, 

elle subit u n e modification i somér ique . 
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ESSENCE BE THYM. 2 7 1 

ESSENCE DE CARVI. 

L'essence de carvi se compose de deux huiles essentielles, le carvène 

C">B* et le carvol CPWW. 

Op peut séparer ces deux corps par des distillations fractionnées ; mais 
il est préférable d'agiter l'essence de carvi avec une dissolution alcoolique 
de sulfhydrate d'ammoniaque : il se forme du sulfhydrate de carvol 

CS0H14O*,HS qui, décomposé par l'ammoniaque, donne le carvol. 

Le carvol est liquide; il bout à 250°. Sa densité est égale à 0,953. Il 
se résinifie sous l'influence de l'acide azotique ou de l'acide sulfurique 
concentrés, et produit avec l'acide chlorhydrique u n camphre qui a pour 
formule C W . H C l . 

Le carvène est une huile incolore, très fluide, plus légère que l'eau, 
d'une odeur faible et agréable, d'une saveur aromatique ; elle bout à 
173" ; elle est presque insoluble dans l'eau et très soluble dans l'alcool 
et dans l'éther ; elle absorbe l'acide chlorhydrique et forme un composé 
solide cristallisé qui fond à 50°, 5. 

Lorsqu'on traite l'essence de carvi par la potasse, on obtient un corps, 
le carvacrol, qui est isomérique avec le carvol. 

Le carvacrol est oléagineux, incolore, d'une odeur particulière et désa
gréable , d'une saveur piquante très persistante ; il bout à 232". Il est 
plus pesant que l'eau, peu soluble dans ce liquide, très soluble dans 
l'alcool et dans l'éther ; il brûle avec une flamme claire et fuligineuse. 
L'acide phosphorique anhydre le transforme en carvène. 

ESSENCE DE THYM. 

Cette essence est formée de deux huiles particulières, le thymène et le 
thymol. 

En agitant l'essence de thym avec une dissolution concentrée de p o 
tasse qui dissout le thymol, on isole le thymène. 

Le thymène est liquide, incolore ; son odeur rappelle celle du thym ; 
il bout à 165· et produit avec l'acide chlorhydrique u n camphre qui a 
pour formule C^H^HCl (M. Lallemand). 

L'essence dè thym contient environ la moitié de son poids de thymol 
et laisse souvent déposer ce corps sous la forme de prismes rhomboïdaux 
obliques. Le thymol possède une odeur de thym fort agréable. 11 fond 
à 44" et distille à 230°. Il est très soluble dans l'alcool, dans l'éther, 
et peu soluble dans l'eau. 

L'acide azotique attaque vivement le thymol et le convertit en une 
matière résineuse. L'acide sulfurique concentré le transforme en un acide 

thymylmlfurique C 2 0 H , 3 OSO 3 ,HO, dont le sel de baryte est cristallisable 
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(Lal lemand) . L'acide phosphor ique le change en u n hyd roca rbu re parti

cul ier , boui l lant vers 180° (M. Doveri), 

Sous l 'influence des agents d 'oxydat ion, tels que l 'acide chromique ou 

u n mélange d 'acide sulfurique et de peroxyde -de manganèse , le thymol 

d o n n e naissance à u n corps nouveau , le thymoïle C 2 4 H ' 6 0 4 . 

Le thymoï le cristallise en lamelles j aunâ t r e s quadrangula i res , peu 

solubles dans l 'eau, d a n s l 'alcool, assez soluble dans l 'é ther . 

Lorsqu 'on fait agir d u chlore su r le thymoï le , on obt ient des produits 

chlorés dérivés pa r subst i tut ion. 

Le t h y m o ü e , t ra i té p a r l 'acide sul fureux, se convert i t en un composé 

cristallisable, le thymoïlol. 

L e thymol et le thymoïlol s 'unissent à poids égaux et donnent une 

combinaison cristall ine (M. La l l emand) . 

ESSENCE DE VALÉRIANE. 

La racine d e valér iane renfe rme u n e essence qui se compose de deux 

hui les volatiles : le bornéène C 2 0 H , S et le valêrol C l 2 H 1 0 0 2 . Cette essence 

contient , en ou t re , différents corps, te ls q u e l 'acide valérianique, le bor-

néol , u n e résine par t icul ière ; mais la p résence de ces mat ières est pure

m e n t accidentelle et doit ê t re a t t r ibuée aux al téra t ions q u e subissent le 

valérol et le bo rnéène sous l ' influence de l 'air et d e l 'humidi té . 

L'essence de valér iane r écemmen t p réparée est l impide, neutre aux 

réactifs co lo ré s , d ' u n e odeur qu i n ' a r ien de désagréable . Elle s'acidifie 

p e u à peu au contact de l 'air, s'épaissit et devient fétide, parce que le 

valérol absorbe de l 'oxygène et se change en acide valérianique. 

Les principales proprié tés d u bornéène on t été étudiées en même 

t emps que celles d u c a m p h r e de Bornéo ; nous examinerons maintenant 

le valérol , qui donne l 'acide valér ianique q u e l 'on re t i re de la racine 

d e valér iane (M. Gerhard t ) . 

Le valérol p u r est l iquide, d ' u n e o d e u r de foin t rès faible, insoluble 

dans l 'eau, très soluble d a n s l 'alcool et l ' é ther . Il s 'oxyde lentement à 

l 'air et se convert i t en acide valér ianique. Lorsqu 'on le refroidit à quel

ques degrés au-dessous de zéro, il cristallise en pr i smes incolores et reste 

sous cette forme j u squ ' à + 20°. 

L'acide sulfurique concentré dissout le valérol en p renan t une teinte 

d ' un rouge de sang ; la l iqueur , é t endue d 'eau , sa tu rée par le carbonate 

de p l o m b et filtrée, donne , par l 'évaporat ion, u n sel de p lomb gommeux, 

le sulfovalérolate de plomb, don t la saveur est à la fois douce et astrin

gente . 

La potasse en fusion t ransforme le valérol en acide valérianique; Use 

p rodui t aussi dans cette réaction d u carbonate de potasse et un dégage

m e n t d 'hydrogène . 
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ESSENCE DE VALÉRIANE. 2 7 3 

L'extraction du valérol est t rès s imple. On main t i en t p e n d a n t que lque 

temps à 200° les portions les moins volatiles de l 'essence de valér iane, 

afin de chasser la totalité du bo rnéène . Le rés idu , en tou ré d e glace, se 

solidifie. On le rectifie deux ou trois fois de suite, en laissant p e r d r e 

dans chaque opération les premières par t ies d u l iquide qu i distille ; on 

lave le produit recueilli avec u n e dissolution é tendue de carbonate d e 

soude, puis on le soumet à u n e de rn iè re rectification d a n s u n e a tmos -

phère d'acide carbonique. Le valérol ainsi ob tenu est parfa i tement p u r 

(M. Gerhardt). 

Il existe encore quelques essences oxygénées ; mais l eur é tude , fort 

incomplète, ne permet pas d 'en t racer l 'histoire. 

Nous avons résumé dans le tableau suivant les pr incipales p ropr ié tés 

de ces essences : 
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ESSENCES SULFURÉES. 

On trouve, dans l 'organisation végétale , un certain n o m b r e d 'hu i les 

essentielles qui cont iennent d u soufre au n o m b r e de leurs é léments . 

Telles sont les essences d e m o u t a r d e noi re , de raifort, d e cochléaria, de 

houblon, d'assa fcetida, d 'ai l , etc. 

La graine de m o u t a r d e , le cochléaria, le raifort, paraissent contenir la 

même essence, tandis q u e l 'essence q u e l 'on re t i re de l'ail diffère p a r ses 

propriétés de l 'essence d e m o u t a r d e . Des recherches récentes et d ' un 

grand intérêt ont pe rmis d 'é tabl i r en t re les essences de m o u t a r d e et d'ail 

un rapport de composition fort r e m a r q u a b l e : on peu t considérer l ' e s 

sence d'ail C 6 H 5 ,S comme le sulfure d ' u n radical b inai re , Yallyle C D H 5 , 

dont l'essence de m o u t a r d e est le sulfocyanure C 6 H 5 ,C 2 AzS 2 (MM. Wi l l et 

Wertheim). 

Il est possible, en effet, de p r o d u i r e artificiellement l 'essence de m o u 

tarde avec l'essence d'ail , et réc iproquement , d e revenir à l 'essence d'ail 

en décomposant l 'essence d e m o u t a r d e (M. Gerha rd t ) . 

ESSENCE DE MOUTARDE. C8H5AzS2. 

48,48 
5,05 

14 ,14 
32,33 

1237,50 100,00 

Propriétés. 

L'essence de m o u t a r d e est l iquide, incolore, t r anspa ren t e , d ' u n e d e n 

sité qui, à 15°, est égale à 1,010. Son odeur est vive, péné t r an te et désa 

gréable. Appliquée sur la peau , cette essence la désorganise p r e s q u e 

immédiatement. El le bout à 148°. Sa densité d e vapeur est 3 ,50. La for

mule C 8H 5AzS 2 représente 4 volumes de vapeur d 'essence de m o u t a r d e . 

L'essence de m o u t a r d e dissout à chaud le soufre et le phosphore , et les 

laisse cristalliser pa r le refroidissement : t ra i tée pa r d u potass ium, elle 

produit du sulfocyanure de potassium et d e l 'essence d'ail (M. Ge rha rd t ) . 

L'essence de m o u t a r d e , chauffée p e n d a n t deux heu res à u n e t empé ra tu r e 

de 120" dans u n t ube fermé, avec u n mé lange de chaux et de soude 

caustique, se change en oxyde d 'a l lyle C 6 H 5 0 , d a n s lequel 1 équivalent 

d'oxygène remplace l 'équivalent de soufre con tenu dans l 'essence d 'ai l . 

L'action de l'acide azotique su r l 'essence de m o u t a r d e d o n n e u n e 

matière résineuse, la nitrosinapylhari, et u n e mat iè re n i t rée , dont le sel 
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d e b a r y t e est j a u n e , pu lvé ru l en t , soluble d a n s l 'eau (MM. Lcewiget 

W e i d m a n n ) . 

Q u a n d on laisse t o m b e r gout te à gout te d e l 'essence d e mou ta rde dans 

u n e dissolut ion alcoolique d o potasse, le mé lange s'échauffe, se colore 

en b r u n e t dépose d u carbonate d e potasse. Si l 'on décante la partie l i

q u i d e d u m é l a n g e , et qu ' ap rès l 'avoir é t e n d u e d 'eau on la filtre à travers 

u n pap ie r moui l lé , afin de séparer u n e hu i l e pesan te p rodu i te dans la 

réac t ion , le l iqu ide filtré donne , pa r l 'évaporat ion, des cr is taux brillants 

xi 'un sel d e potasse par t icul ier , le mlfosiunapate de potasse, dont l'acide 

n ' a pas encore été isolé (M. Wi l l ) . , 

Le . m ê m e sel se forme q u a n d on t ra i te à froid l 'essence d e moutarde 

p a r la potasse caust ique ; mais la réaction p résen te moins de netteté 

(M. Wi l l ) . 

La potasse caust ique en fragments convert i t , à u n e h a u t e température, 

l 'essence d e m o u t a r d e en un acide hu i l eux , insoluble dans l 'eau et soluble 

d a n s l 'alcool (MM. F r e m y e t B o u t r o n ) . 

L'essence d e m o u t a r d e , mise en contact avec d e l ' ammoniaque liquide, 

p rodu i t u n e combinaison cristal l ine (MM. D u m a s et Pelouze), qui p r é 

sente tous les caractères d ' une base organique (M. Wi l l ) . Cette substance, 

q u e l 'on a n o m m é e thiosinnamine, a p o u r fo rmule C 8 H 8 Az 2 S 2 ; elle résulte 

pa r conséquent de la combinaison de 1 équivalent d'essence de moutarde 

avec 1 équiva lent d ' ammon iaque : C 8 H 5 AzS 2 + AzIP = C 8 H 8 Az 2 S 2 . 

Si l 'on fait agir su r l 'essence d e m o u t a r d e de l 'oxyde puce de plomb 

en présence d e l 'eau, l 'hui le essentielle pe rd à la fois du soufre et du 

ca rbone , et se t ransforme en u n e base nouvel le , la sinapoline C 1 4 H 1 2 Az 2 0 2 

(M. Wil l ) . 

L 'é thyl iaque a t taque vivement l 'essence de m o u t a r d e , et produi t une 

base o rgan ique l i q u i d e , V' éthylthiosinnamine C 1 2 H l 2 A z 2 S 2 . On obtient 

d a n s les m ê m e s condit ions, la méthylthiosinnarnine et Vamylthiosinnaminr 

(M. Hin te rbe rger ) . 

Quand on verse de l 'essence de m o u t a r d e dans u n e dissolution alcoo

l ique d 'ani l ine , il se forme u n alcali nouveau , don t la composition cor

r e spond à la formule suivante C 2 0 H ' 2 A z 2 S 2 , et auque l on a donné le nom 

d e phénylthiosinnamine (M. Zinin) . 

Une base organique , la naphtylthiosinnamine C 2 8 H ' 4 A z 2 S 2 , cristallise en 

aigui l les b r i l l an tes lo rsqu 'on a b a n d o n n e à l u i - m ê m e u n mélange d'es

sence d e m o p t a r d e et de n a p h t a l i d a m e dissoute d a n s l 'ammoniaque 

(M. Zinin) . 

Ces bases seront décrites p lus loin. 

Préparation. 

L'essence d e m o u t a r d e ne préexiste pas d a n s les semences de Sinapis 

niijra. E l le résu l te de l 'action d ' un ferment , q u e l 'on a n o m m é myro-
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H». 
Az2 

S*. 

tine, sur un sel que l 'on extrait facilement d e la m o u t a r d e , et qui a reçu 

le nom de myronate de potasse. Les phénomènes qu i accompagnent la 

production de l'essence de m o u t a r d e const i tuent la fermentation sinapi-

sique (MM. Robiquet , Bussy, Boutron et F r e m y ) . 

Pour obtenir l 'essence de m o u t a r d e , c 'es t-à-dire p o u r faire réagir la 

myrosine sur le myrona te de potasse, on distille avec d e l ' eau les s e 

mences du Sinapis nigra, q u e l 'on a p réab lement soumises à la pression 

pour en extraire Une cer ta ine quant i té d 'hu i le grasse . On obt ient u n e 

huile jaune, plus lourde q u e l ' eau, que l 'on purifie pa r u n e seconde dis

tillation en présence de l ' eau. 

THIOSINNAMINE. C8H8Az2SJ. 

600,00 41,37 
100,00 6,89 
350,00 24,13 
400,00 27,61 

1450,00 100,00 

Propriétés. 

La thiosinnamine cristallise en pr i smes à base rhomboïda le , inodores , 

solubles dans l 'eau, l 'alcool et l 'é ther , sans action su r les réactifs colorés ; 

les alcalis caustiques en dégagent de l ' ammoniaque , mais avec len teur ; 

elle fond à 70°. Cette base se c o m b i n e avec les acides sulfur ique, azotique, 

chlorhydrique ; ses sels n e sont pas cristallisables. El le absorbe faci

lement le gaz chlorhydr ique , et le composé qui en résu l t e forme u n sel 

double avec le b ich lorure d e p la t ine C 8 H 8 Az 2 S 2 ,HCl ,P tCl 2 . 

Préparation. 

La préparation de la th ios innamine est t rès s imple . On in t rodui t dans 

un flacon bouché à l 'émeri 1 vo lume d'essence d e m o u t a r d e et 4 vo

lumes d'une dissolution concent rée d ' a m m o n i a q u e ; après avoir agité, 

on abandonne le mélange à l u i - m ê m e . 11 se dépose, au b o u t de que lques 

jours, de beaux cristaux de th ios innamine . Cette base est repr ise pa r l 'eau, 

décolorée au moyen du noir an imal , et soumise à u n e nouvel le c r i s ta l 

lisation. (MM. DUMAS ET PELOUZE.) 

ÉTHYLTHIOS1NNAMINE. C^H^Az 2^. 

Cette base est l iquide, d ' u n e saveur a roma t ique . On l 'obtient en faisant 

arriver lentement des vapeurs d 'é thyl iaque dans de l 'essence de m o u 

tarde. 

Les sels d'éthylthiosiniianiiue sont en général incristallisables ; tou te-
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La s innamine cristallise en pr ismes incolores, d ' une saveur amère, 

fois le ch lo ru re d o u b l e d e pla t ine et d 'é thyl th ios innamine C1 9H1 3Az"S5, 

H C l , P t Q 2 , p résen te l 'aspect d e fines aiguilles d 'un beau jaune . 

(M. HlNTERBERGER.) 

PHÉNYLTHIOSINNAMINE. C^H^Az'S1. 

La phényl th ios innamine forme des aiguilles incolores, inodores, fusi

bles à 75", insolubles d a n s l 'eau, t rès solubles d a n s l'alcool et l'éther. 

Sous l 'influence de l 'oxyde de p l o m b h y d r a t é , la phénylthiosinnamine 

se converti t en u n e subs tance cristal l ine n e renfe rmant pas de soufre. Il 

se produi t en ou t r e , dans cet te réact ion, u n e mat iè re résinoïde incris-

tallisable. 

La phényl th ios innamine se dissout facilement dans l'acide chlorhy

dr ique et dans l 'acide sulfurique sans former des combinaisons définies. 

Elle se résinifie q u a n d on la t ra i te pa r l 'acide azotique bouil lant . 

On p répare la phény l th ios innamine en versant u n e dissolution alcoo

lique d 'anil ine d a n s de l 'essence d e m o u t a r d e . Le mélange s'échauffe 

beaucoup, et dépose p a r le refroidissement des cristaux de phénylthio

s innamine. (M. ZININ.) 

NAPHTYLTHIOSINNAMINE. C^H'-Az^2. 

La naphtyl th ios imiamine cristallise en aiguilles incolores, fusibles à 

130", insolubles dans l 'eau, peu solubles d a n s l'éther-, dans l'alcool froid, 

très solubles dans l 'alcool boui l lan t . 

Cette base, t rai tée pa r l 'oxyde de p l o m b , p e r d la totalité de son soufre 

et se converti t en u n e substance par t icul ière qui est cristallisable. U se 

produi t en ou t re u n e mat iè re onctueuse fort peu c o n n u e . 

La naphty l th ios innamine ne parait pas former des sels. On l'obtient en 

abandonnan t à l u i - m ê m e u n mélange d'essence de moutarde et de 

naphta l idame dissoute dans l ' a m m o n i a q u e . (M. ZININ,) 

S1NNAMINE. C8H6Az2. 

C*. 600,00 58,53 
H 6 75,00 7,31 
Az 2 350,00 34,16 

1025,00 · 100,00 

Cette subs tance , découver te pa r MM. Robique t et Bussy, a été exami

née ensuite pa r M. Simon, qui a démon t r é qu 'e l le dôvait ê tre considérée 

c o m m e u n e vér i table base o rgan ique . 

Propriétés. 
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ÉTHYLS1NNAM1NE. 281 

solubles dans l 'eau, l'alcool,, l 'é ther . Cette base précipite les sels d e 

cuivre, de plomb, d 'argent et de peroxyde d e 1er ; e l le forme, avec diffé

rents acides, et pr incipalement avec l 'acide oxalique, des sels cristallisés. 

Le chlorhydrate de s innamine donne , avec le pe rch lo ru re d e plat ine, u n 

précipité j aune cristallin, peu soluble . 

Préparation. 

Pour obtenir la s innamine , on chauffe au b a i n - m a r i e la- th ios innamine 

avec de l 'oxyde de p l o m b nouvel lement précipité et encore h u m i d e , 

jusqu'à ce que le mélange filtré n e noircisse p lu s a u contact d e la p o 

tasse et de l 'oxyde d e p l o m b . On épuise ensuite la masse p a r l 'alcool 

bouillant qui dissout l a s innamine , et après avoir évaporé à consistance 

sirupeuse l 'extrait a lcoolique, on l ' abandonne à lu i -même . La s innamine 

se dépose en cristaux br i l lants au b o u t d e que lques mois. 

La réaction par laquel le se p rodu i t la s innamine p e u t ê t r e représentée 

de la manière suivante : 

C8H8Az2S2 + 2PbO = C 8H eAz 2 + 2PbS + 2110. 

Thiosinnamine. Sinnamine. 

ÉTHYLSINNAM1NE. C , 2 H 1 0 Az 2 . 

L'éthylsinnamine présente l 'aspect d 'a igui l les br i l lantes , qu i sont fusi

bles, solubles dans l 'alcool et l ' é ther . Cette base p rodu i t avec le b i c h l o -

rure de mercure et avec le b i ch lo ru re de p la t ine des combinaisons 

cristallisables don t voici les formules : 

C I 2H1 0Az2,3HgCl.' 
C'2H"Az,HCl,t'tCP. 

On prépare l ' é thy ls innamine en faisant réagir à chaud l 'oxyde d e 

plomb hydra té sur l ' é thyl th ios innamine j u s q u ' à ce q u e le mélange filtré 

ne noircisse p lus au contact de la potasse et d e l 'oxyde d e p l o m b h u 

mide. On épuise alors la maâse pa r de l 'alcool boui l lant , et, après avoir 

évaporé la dissolution alcoolique à consistance s i rupeuse , on l ' abandonne 

à elle-même. El le dépose au bou t de que lques mois des cr is taux br i l lants 

d'éthylsinnamine. 
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SCAPOLINE. C ' H ' W S 2 . 

C". . . . .V . . . 1050,00 53,84 
H' 2 150,00 7,69 
Az 2 350,00 17,94 
S 2 400,00 20,53 

1950,00 100,00 

Cette base se forme, c o m m e l'a r e connu M. Simon, dans la réaction de 

la ba ry t e o u de l 'oxyde d e p l o m b su r l 'essence de m o u t a r d e : 

2(G8HsAzS2X + 4BaO + 2HO = C"H' 2Az 2S 2 + 2BaS + 2(BaO,C02). 

Propriétés. 

La sinapoline cristallise en lamelles grasses a u toucher ; elle est soluble 

dans l 'eau, l 'alcool et 1 e the r ; sa réaction est a lcal ine ; elle absorbe le gaz 

eh lo rhydr ique et p rodu i t u n composé qu i a p o u r formule : 

C uH I 2Az 2S 2,IICl. 

Une dissolution aqueuse de sinapoline précipite les bichlorures de pla

t ine et de m e r c u r e . 

Préparation. 

P o u r obtenu' la s inapoline, il suffit d e ma in ten i r que lque temps en 

ébull i t ion u n mé lange d'essence d e m o u t a r d e e t d 'eau d e bary te , d'éva

pore r ensui te la l iqueur j u squ ' à siccité, d e r e p r e n d r e le résidu par 

l 'alcool, et de concent rer la dissolution alcoolique. La sinapoline se dèV 

pose p a r l e refroidissement. 

On peu t aussi faire chauffer l 'essence d e m o u t a r d e avec de l 'oxyde de 

p l o m b h y d r a t é j u squ ' à ce que cet oxyde cesse d e noircir , t rai ter ensuite 

la masse pa r l 'eau boui l lante , qui dissout la sinapoline, et laisser refroidir 

la l iqueur . On obt ient ainsi d e b e a u x cr is taux de sinapoline. 

OXYDE D'AILYLE. C 6H 50. 

G6 450,00 73,46 
H* 62,50 10,20 
O 100,00 16,34 

612,50 100,00 

L'oxyde d 'a l lyle est oléagineux et l impide ; son o d e u r diffère complè

t emen t d e celle de l 'essence d'ail . On le p r épa re en chauffant à 120", dans 

u n t ube de ve r re scellé à la l ampe , u n mé lange d'essence d e moutarde 

et d e chaux sodée. 
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L'azotate d'argent produi t avec l 'oxyde d 'al lyle u n e combinaison c r i s 

talline, qui a pour formule C 6 H 5 0 ,AgO,Az0 6 . Ce composé, que l 'on 

obtient facilement en t ra i tant l 'essence d'ail pa r l 'azotate d 'a rgent dissous 

dans l'alcool, donne de l 'oxyde d 'al lyle p u r q u a n d on le soumet à l 'action 

de l'ammoniaque (M. Wer the im) . 

MYROSINE. — ACIDE MYRONIQUE. 

La myrosine est le ferment qui , en présence de l 'eau, converti t le m y -

ronate de potasse en essence de m o u t a r d e . 

La myrosine est incristallisable, et se r a p p r o c h e pa r toutes ses p r o 

priétés des substances a lbumineuses : elle se coagule pa r l 'action d e la 

chaleur, des acides et de l'alcool ; ainsi coagulée, elle a p e r d u la p r o 

priété de réagir sur le m y r o n a t e d e potasse et de p r o d u i r e l 'hui le vo la 

tile de moutarde : cette propr ié té n 'es t pas d u res te dé t ru i te sans r e tou r , 

et elle reparaît au bout d ' un cer ta in t e m p s , lorsque la myros ine est 

abandonnée dans l 'eau. 

Pour obtenir la myros ine , on t ra i t e p a r l 'eau froide la farine de m o u 

tarde blanche. La l iqueur est évaporée à u n e basse t empéra tu re , pu i s 

mélangée avec de l'alcool qu i précipi te la myros ine . 

L'acide myronique est le pr incipe qui , d a n s la gra ine d e Sinapis nigra, 

se change en essence de m o u t a r d e sous l ' influence d e la myros ine . 

Cet acide est incristallisable, ipodore , d ' u n e saveur amère , soluble dans 

l'alcool et insoluble dans l 'é ther . Il se décompose p a r la distillation en 

divers produits volatils. 

Tous les myronates sont solubles dans l 'eau et d o n n e n t de l 'essence 

de moutarde au contact de la myros ine h u m i d e . 

Le myronate de potasse forme d e beaux cr is taux vo lumineux et t r a n s 

parents. Il est inal térable au contact de l 'air , t rès soluble d a n s l 'eau, 

insoluble dans l'alcool absolu . 

Les myronates de soude, d ' ammoniaque , d e ba ry te , sont cristallisables 

et se préparent d i rec tement en combinan t l 'acide m y r o n i q u e avec ces 

différentes bases. 

C'est à l 'é ta t 'de sel de potasse q u e l 'acide m y r o n i q u e se t rouve dans 

la moutarde noire. On l 'extrai t facilement pa r la m é t h o d e suivante : 

La graine de mou ta rde , débarrassée p a r la pression d e l 'hui le grasse 

qu'elle renferme, est épuisée pa r d e l 'alcool à 85°, qu i coagule la m y 

rosine et rend ce ferment inactif. On soumet le rés idu à l 'action de la 

presse, puis on le trai te pa r l 'eau t iède qui dissout le m y r o n a t e d e p o 

tasse. La liqueur est mélangée avec d e l 'alcool, afin d e précipiter quelques 

substances mucilagineuses ; on la filtre et on la concentre j u s q u ' à c r i s 

tallisation. Le myrona te d e potasse ainsi ob tenu est t ransformé en sel 

de baryte qui, décomposé pa r l 'acide sulfur ique, d o n n e l 'acide m y r o 

nique pur. (M. Hussy.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SINAPISINE. 

Lorsqu 'on t rai te la m o u t a r d e b lanche p a r l 'alcool à 36°, on extrait une 

subs tance cristal l ine et sulfurée qui a r eçu le n o m d e sinapisine. Cette 

substance , don t on doit la découver te à MM. 0 . Henry et Garot, peut, 

sous l ' influence de la myros ine , éprouver u n e sor te de fermentation et se 

t ransformer en u n pr incipe p iquan t qu i n e préexiste p a s dans la moutarde 

b lanche (MM. Bout ron et F r e m y ) . 

SINAPINE. C 3 2 H 2 4 A z 0 1 0 . 

2400,00 61,93 
300,00 7,74 
175,00 4,51 

1000,00 25,82 

3875,00 100,00 

La m o u t a r d e b l anche cont ient le su l focyanhydra te d 'une base parti

cul ière , qu i a é té n o m m é e sinapine. 

La sinapine n 'es t connue q u ' e n dissolution aqueuse . Lorsqu'on cherche 

à obtenir cette base à l 'état sec, elle se dédoub le en u n acide sinapique 
C 2 2 J I 1 2 Q 1 0 e t e n u n e base nouvel le , la sinkaline C 1 0 H I 4 A z 0 2 . 

La dissolution aqueuse de la s inapine est d e cou leur jaune ; elle pré

cipite les sels d e cuivre en ver t , les sels d ' a rgen t et les sels de peroxyde 

d e m e r c u r e en b r u n . 

La sinapine forme des sels cristal l isables avec les acides chlorhydrique, 

sul fur ique et azotique. On l 'extrait p a r la m é t h o d e suivante i 

La gra ine de m o u t a r d e , débar rassée a u t a n t q u e possible par la pres

sion d e l 'hui le grasse qu 'e l le r en fe rme , est épuisée successivement à 

froid et à chaud pa r de l 'alcooï à 85°. On réuni t ensuite les extraits 

alcooliques d a n s u n appare i l disti l latoire q u e l 'on chauffe jusqu 'à ce que 

les t ro is qua r t s environ de l 'alcool soient passés d a n s le récipient. Le ré

s idu d e la distillation se divise pa r le refroidissement en deux couches dis

t inctes : la couche supér ieure est d e l 'hui le grasse qui n 'a pas été enlevée 

p a r la pression ; la couche inférieure est u n e dissolution de sulfocyan

h y d r a t e d e s inapine. Cette dissolut ion, séparée a u moyen d 'une pipette 

e t a b a n d o n n é e à e l le-même, cristallise a u bou t d e hu i t jours . Le sulfo

c y a n h y d r a t e d e s inapine ainsi ob tenu est repr i s à chaud par de l'alcool 

à 90° ; on addi t ionne la l iqueur d 'ac ide sul fur ique, puis on l'abandonne 

a u refroidissement. Il se dépose a lors des cr is taux de sulfate de sinapine. 

E n décomposant u n e dissolution d e ce sel p a r la quan t i t é d'eau de baryte 

nécessaire p o u r précipi ter la totali té d e l 'acide sulfurique, on obtient la 

s inapine (MM. Babo et H i r s chb runn ) . 

C32 

H 2 4 

Az. 
O 1 0 . 
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ESSENCE D'AIL. C?H 5S. 

C« 

H5 

S. 

450,00 
62,50 

200,00 

63,15 
8,77 

28,08 

712,50 100,00 

L'étude importante de l'essence d'ail, ou sulfure d'allyle, est due à 

M. Wertheim. 

L'essence d'ail est liquide, incolore, limpide, d'une odeur repoussante, 

plus légère que l'eau, peu soluble dans ce liquide, très soluble dans 

l'alcool et l'éther. Elle se décompose lorsqu'on la chauffe à 150°; elle 

n'est altérée ni par les acides ni par les alcalis étendus ; l'acide azotique 

concentré la détruit rapidement. 

Le sulfure d'allyle agit sur les dissolutions d'argent, de mercure, d'or 

et de palladium, et donne naissance à des composés que l'on peut consi

dérer comme des combinaisons de sulfure d'allyle et de sulfure métal

lique. 

L'azotate d'argent produit avec l'essence d'ail un composé cristallin 

qui a pour formule AgO,C 6 H 5 0 ,Az0 5 . Ce corps, traité par l'ammoniaque, 

donne de l'oxyde d'allyle CWH). 

Pour obtenir l'essence d'ail, on distille avec de l'eau des bulbes d'Al

lium sativum (gousse d'ail) : une huile pesante et fétide qui contient 

beaucoup d'essence passe dans le récipient ; cette huile, rectifiée d'abord 

au bain-marie, puis distillée sur du potassium, donne l'essence d'ail 

pure. 

On obtient artificiellement l'essence d'ail en traitant par du sulfure de 

potassium l'huile essentielle de moutarde noire. 

L'essence de raifort est l impide et possède tous les caractères de l'huile 

essentielle de moutarde; comme ce l le -c i , elle se combine avec le gaz 

ammoniac. 

On obtient l'essence de raifort en distillant la racine de cette plante 

avec les deux tiers de son poids d'eau dans un alambic de verre, car 

l'essence attaque le cuivre et l'étain. On la rectifie ensuite par une nou

velle distillation, et on la dessèche sur du chlorure de calcium. 

Propriétés. 

Préparation. 

ESSENCE DE RAIFORT. CH^Az'S. 

(M. HUBATKA.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



R É S I N E S . 

G É N É R A L I T É S S U R L E S R É S I N E S . 

Les substances résineuses on t u n e g r a n d e impor tance industrielle. 

Elles sont abondan te s d a n s la végétation j- mais l eur é tude chimique 

laisse encore beaucoup à désirer . On les extra i t o rd ina i rement en prati

q u a n t su r les t roncs de certains a rb re s des incisions qu i laissent écouler 

des mélanges d e rés ine et d 'hui le essentielle. On opère la séparation de 

ces deux corps en dist i l lant la résine na tu re l l e à feu n u ou bien en 

présence de l 'eau. 

Les résines présentent u n certain n o m b r e de propr ié tés générales qui 

ont été exposées d a n s u n travai l r e m a r q u a b l e q u e l 'on doi t à M. Unver-

dorben . L e u r consis tance es t var iable . El les sont souvent solides et 

t rans luc ides ; on les obt ient r a r e m e n t incolores. Quelques-unes sont plus 

lourdes q u e l 'eau ; el les dev iennen t électr iques p a r le frottement et ne 

conduisent pas l 'électricité. 

Les rés ines sont tou tes insolubles d a n s l 'eau e t solubles dans l'alcool à 

chaud ; l e u r dissolut ioa alcool ique, mé langée avec <le l 'eau, devient lai

teuse et la rés ine s 'en sépare. Que lques -unes , telles que la résine copal, 

sont insolubles d a n s l 'a lcool . 

Les plantes appa r t enan t à la famille des crucifères ne donnent pas 

d'essence, q u a n d , au lieu de les distiller avec de l 'eau, on les dessèche 

préa lablement et q u ' o n les chauffe à 1 0 0 ° ; l o r squ 'on les épuise par de 

l 'alcool, ce l iquide n e contient pas d 'hui le , et le résidu distillé avec de 

l 'eau n e fournit aucune essence. Il résul te des expériences de M. Pless : 

1 ° Que les gra ins et les feuilles d u Thlaspi arvense, distillés avec de l'eau, 

donnen t u n mé lange d'essence de m o u t a r d e et d'ail ; 2 ° que la première 

de ces deux essences se p rodu i t seule pa r la dist i l lat ion, en présence de 

l 'eau et des p lan tes suivantes : Iberis amara; Capsella Bursa-pastoris; Ra-

phanus Raphanistrum; Sisymbrium officinale. D'après M. Wer the im, les 

racines d'Alliaria officinalis cont iennent au p r in t emps u n e petite quantité 

d'essence ident ique avec l 'hui le essentielle de m o u t a r d e . Le Xepidium 

ruderale, le Lepidium sativum, et le Lepidium compostum, fournissent 

une essence sulfurée différente des essences d e m o u t a r d e et d'ail. 

L'essence de la gra ine de capucine (Tropœolum majm) et l'essence 

d'assa fœtida cont iennent d u soufre. 

On reconnaî t facilement les hui les sulfurées en m e t t a n t l 'eau saturée de 

ces hui les avec d u zinc et de l 'acide sulfurique ; l 'hydrogène qui se dégage 

est mêlé alors d 'acide su l fhydr ique (M. Bemays ) . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La plupart des résines sont sûlubles dans l 'étlier. Cependant que lques -

unes, comme la résine d e ja lap , n e s'y dissolvent pas . 

En général, les résines se dissolvent dans les hui les fixes et les huiles 

volatiles. 

Quelques résines p e u v e n t cr is ta l l i ser , mais en généra l elles sont 

incristallisables. Lorsqu'on les soumet à l 'action d e la cha leur , elles se 

ramollissent, entrent en fusion et donnen t naissance pa r la distillation à 

des carbures d 'hydrogène solides, l iquides et gazeux, à d e l 'acide p h é -

nique, etc. 

Elles sont toutes combustibles : l eur f lamme est peu écla tante , très 

fuligineuse et laisse un dépôt cha rbonneux . L 'oxygène n 'exerce pas o rd i 

nairement d'action sur les résines ; on cite cependant la rés ine de gatac, 

qui, exposée à l'air, se colore fortement en b leu . 

Le chlore décolore les résines ; l 'acide sulfurique les dissout souvent 

sans les altérer; quelquefois il les colore en rouge . Lorsqu 'on chauffe u n 

mélange d'acide sulfurique et de résine, il se dégage de l 'acide sulfureux, 

de l'acide carbonique, de l 'oxyde de carbone , et l 'on obt ient un rés idu qui 

a reçu le nom de tannin artificiel. M. Chevreul a soumis les t ann ihs a r t i 

ficiels à une étude générale, et a d é m o n t r é qu ' i l s étaient formés pa r la 

combinaison de la substance organique avec l 'acide sulfur ique. Cette 

observation peut être considérée c o m m e le point de dépar t des recherches 

qui ont été entreprises dans la sui te sur les acides doubles . 

Les alcalis dissolvent souvent les résines, qu i se compor t en t d a n s ce cas 

comme des acides faibles. L'acide azotique les oxyde avec énergie . 

M. Unverdorben a proposé d e diviser les résines en résines positives et 

résines négatives. Les résines négatives ou acides, c o m m e la colophane, 

rougissent les couleurs végétales e t se combinen t avec les bases. Les r é 

sines positives ou indifférentes n e s 'unissent pas aux bases et n 'exercent 

»ueune action sur les couleurs végétales. 

Les résines forment avec les bases des sels qu i p o r t e n t le n o m de rési

nâtes, et que l'on n o m m e i m p r o p r e m e n t savons de résinée. Les savons de 

résines moussent dans l 'eau c o m m e les savons formés p a r les corps g ras , 

mais ils ne sont pas précipités p a r le sel m a r i n c o m m e les savons o rd i 

naires. 

M. Unverdorben a démont ré q u e les résines sont o rd ina i r emen t des 

mélanges de plusieurs corps rés ineux qu ' i l a séparés , soit au m o y e n des 

dissolvants tels que l 'alcool, l 'é ther et l 'essence d e t é rében th ine , soit en 

ajoutant dans les dissolutions alcooliques de résines, des dissolutions 

également alcooliques de sels métal l iques , te ls q u e les acétates de p lomb 

ou de cuivre qui précipitent cer ta ines rés ines en combinaison avec 

l'oxyde métallique et laissent les au t re s en dissolution d a n s l 'alcool. 

M. Unverdorben a donné a u x corps rés ineux extrai ts d ' u n e résine n a t u 

relle les noms de : résine alpha, bêta, gamma, e tc . 
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TÉRÉBENTHINES. 

Les té rébenthines sont des composés na tu re l s formés pa r le mélange 

d ' u n e résine acide d e consistance mol le avec u n e hu i l e essentielle. Elles 

p rov iennen t , p o u r la p l u p a r t , des a rb res de la famille des conifères. Les 

pr incipales sont : 

La térébenthine de Bordeaux qu i appar t i en t au Pinus marítima : elle est 

d ' u n e o d e u r désagréable , d ' u n e saveur acre et a m è r e . 

La térébenthine de Venise, d'Alsace: e l le provient du Pinus Picea 

(Abiespectinata) ; el le est t r a n s p a r e n t e ; sa saveur est amère . 

La térébenthine ordinaire ou des Vosges découle d u Pinus Larix 

(Larix europœa). 

La térébenthine de Boston, d u Pinus australis. 

La térébenthine d'Amérique p rov ien t d u Pinus Strobus. 

La térébenthine de Hongrie, d u Pinus Mughus. 

La térébenthine des monts Carpathes, d u Pinus Cimbra. 

Le baume du Canada provient de l 'Abies balsamea : il est presque inco

lore , d ' u n e saveur ac re . 

Le baume de la Mecque découle d u Balsamodendron gileadense et opo-

balsamum. 

La térébenthine de Chio est p rodu i t e p a r le Pistacia Terebint/ats : elle 

est d ' une cou leur ci t r ine ve rdâ t re , d ' u n e o d e u r agréable , analogue à celle 

d u fenouil, d ' u n e saveur parfumée. 

Les résines dérivent en généra l d e carbures d 'hydrogène ou d'huiles 

essentielles qu i , en abso rban t l 'oxygène, se résinifient. C'est ainsi que 

l 'essence de té rében th ine C 2 0 H 1 6 se t ransforme e n colophane C M H 1 6 0 2 en 

absorban t 2 équivalents d 'oxygène. 

Quelques chimistes adme t t en t que les ca rbures d 'hydrogène , ou les 

essences dans leur résinification, pe rden t de l 'hydrogène en absorbant 

l'oxygène> 

On a divisé les substances résineuses eh cinq classes : 

La p remière c o m p r e n d les mat ières rés ineuses qu i sont formées par 

u n e hu i l e et u n e résine acide. 

On place dans la seconde classe les subs tances résineuses qui contien

n e n t u n e hui le et u n e résine neu t r e . 

La troisième c o m p r e n d les résines qu i n e sont pas accompagnées 

d 'hu i les volatiles. 

On r a n g e dans la q u a t r i è m e classe les gommes-résines, c 'es t-à-dire les 

substances qui peuven t ê t r e considérées c o m m e des mélanges de résine 

et d e mat iè re gommeuse . 

La c inquième classe comprend les baumes. 
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La Sandaraque s 'extrait d u Jimiperus communis. 

Le baume de copahu provient des Copaifera officinalis et hijuga (famille 

des légumineuses). 

TÉRÉBENTHINE ORDINAIRE. 

La térébenthine ord ina i re provient d u Pinus Larix (Larix europœa). 

Pour extraire la té rébenth ine , on enlève, à par t i r d e quelques cent i 

mètres de terre , u n e b a n d e d'écorce de 0"',12 de large sur 0°',30 de h a u t ; 

on pratique alors u n e incision d e G m ,007 d e profondeur sur () m ,03 de 

hauteur, et l'on place au-dessous d e l 'incision une petite ter r ine dans 

laquelle vient se r e n d r e la té rébenth ine . Lorsque la mat iè re résineuse ne 

s'écoule plus, on p ra t ique u n e nouvel le incision au-dessus de la première , 

et ainsi de suite j u squ ' à la h a u t e u r de 5 mè t re s . 

Un arbre , dans les Landes , d u r e soixante-quinze ans et peu t donner 

par an U k i logrammes de té rébenth ine . 

On purifie la t é rében th ine , qu i est toujours mélangée de matières 

ligneuses, en l 'exposant au soleil et à la vapeur , puis en la décantant l o r s 

qu'elle est devenue l iquide. La par t ie solide est distillée dans des appareils 

de fonte ou de cuivre : c'est elle qu i d o n n e l 'essence. 

125 kilogrammes de t é rében th ine d o n n e n t environ 15 ki logrammes 

d'essence et 110 de mat iè re rés ineuse qu i po r t e le n o m de colophane. 

Lorsque le bois est épuisé, on le coupe en morceaux , et en le distillant 

un obtient un goudron qu i , mélangé au bra i gras , sert dans le calfatage 

des navires. 

COLOPHANE. 

Cette résine n'est pas u n pr inc ipe immédiat p u r : elle contient tantôt 

deux, tantôt trois acides isomériques , qu i sont désignés sous les noms 

d'acides pinique, pimarique et sylvique. Ces trois acides ont le m ê m e équi

valent, qui est expr imé pa r C i o r P 0 3 , H O . Leurs sels on t pour formule 

M0,C«H 2 9 O 3 . (M. Lauren t . ) 

L'acide pinique const i tue la rés ine a m o r p h e qu i se t rouve dans la 

colophane. Il présente beaucoup d 'analogie avec l 'acide sylvique. 

Pour l 'obtenir, on t ra i te à froid la colophane pa r de l 'alcool à 72", puis 

on verse de l 'acétate de cuivre dans la dissolut ion. Il se précipite du 

pinate de cuivre qu ' on recuei l le sur un filtre et qu 'on décompose ensuite 

par un acide minéra l , après l 'avoir lavé soigneusement . 

L'acide sylvique est insoluble dans l 'eau, soluble dans l 'éther, l 'acide 

acétique concentré, l 'hui le de n a p h t e et l 'essence de térébenthine. Il fond 

à 125° environ, et forme avec la potasse, la soude et l ' ammoniaque , des 

sels solubles et incristallisables. 

La dissolution alcoolique d 'acide sylvique, abandonnée à e l le -même, 

v. 19 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dépose au bou t de q u e l q u e t emps u n e subs tance part icul ière , l'acide 

oxysylvique (M. H. Rose) . 

On obtient o rd ina i r emen t l 'acide sylvique en- épuisant à chaud , par de 

l 'alcool, les rés idus d e la p répara t ion de l 'acide p in ique . L'extrai t alcoo

lique dépose en se refroidissant des lames rhomboïda les d 'acide sylvique 

qu 'on lave rap idement avec de l 'alcool. 

La té rébenth ine qui s 'écoule d u Pinus maritima contient , à la place de 

l'acide p in ique , u n a u t r e acide q u i a été décr i t sous le n o m d'acide pima-

rique. L 'acide p imar ique cristall ise en pr i smes à base rectangulaire ou en 

prismes droi ts à six p a n s . I l est soluble dans l 'alcool boui l lant et surtout 

dans l ' é the r ; il fond à 125° (M. Lauren t ) . 

L'acide p imar ique cristallisé se t ransforme à la l ongue en acide pima

rique amorphe, qu i ressemble beaucoup à l 'acide p in ique , s'il n 'es t l'acide 

pinique m ê m e . L'acide p imar ique qdi a é té fondu n ' é p r o u v e aucune 

modification. L'acide p imar ique cristallisé d a n s l 'alcool exige, pour se 

dissoudre, 10 fois son poids de ce l iquide , tandis que le m ê m e acide, après 

avoir été fondu et rédui t en p o u d r e , peu t se d i ssoudre p resque ins tanta

nément dans son p r o p r e vo lume d 'alcool . Cette dissolut ion est accom

pagnée d ' u n e circonstance d igne de r e m a r q u e : u n e par t ie considérable 

de l 'acide p imar ique se sépare de la l i queu r et repasse à la modification 

cristallisée (M. Lauren t ) . 

Lorsqu 'on soumet l 'acide p imar ique à la disti l lat ion, il se forme un 

acide ident ique avec l 'acide sylvique, et u n e subs tance hui leuse C^H 3 8 ! ) ' 

nommée pimarone (M. Laurent ) . 

L'acide p i m a r i q u e , dissous dans l 'acide sulfurique c o n c e n t r é , puis 

précipité pa r l 'eau, éprouve u n e hydra t a t ion , perd sa propr ié té de cris

talliser et se change en acide hydropimarique C 4 0 H 3 0 O 4 , H O . 

Quand on t ra i te l 'acide p imar ique p a r l 'acide azotique, on produi t u n 

acide n o m m é acide azomarique ou nitromarique, et qu i a p o u r formule 

C 4 0 H 2 6 (Âz0 4 ) 2 O 8 (M. Lauren t ) . 

Cet acide est j aune , a m o r p h e , rés ineux et insoluble ; p a r la chaleur , il 

se ramollit et se décompose en e n t r a n t en fusion. Son sel ammoniacal , 

qui est t rès soluble, se dessèche en p laques t r anspa ren tes d 'un rouge 

orangé. L'acide azomarique est b ibas ique . 

M. Caillot a t rouvé dans la t é rében th ine d e S t r a sbourg u n e substance 

cristalline qu ' i l a n o m m é e obiétine, et qu i est accompagnée d'acide 

abiêtique. Ce chimiste a consta té d a n s cette t é r ében th ine la présence de 

l'acide succinique. 

La colophane est décomposée p a r la dist i l lat ion. 1200 ki logrammes 

de résine donnen t , q u a n d on les distille, U5 k i logrammes d 'hui le essen

t iel le , 410 k i logrammes d 'hu i le p e u vo la t i l e , 950 k i logrammes d e 

goudron. 

On t rouve dans les p r o d u i t s d e cette dissolution q u a t r e carbures d 'hy -
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drogène différents qui on t été étudiés pa r MM. Pelletier et Wal t e r . L ' un 

a été nommé rétinaphte ; il bou t à 108°, et a p o u r formule G 1 4 H 8 . Il a la 

même composition que le benzoène ob tenu pa r M. Deville dans la d is t i l 

lation de la résine du b a u m e de Tolu . Le second a été n o m m é rétinyle 

C 1 0!! 1*; il bout à 150°. Le troisième est le rétinole G 3 2 H 1 6 ; il en t re en 

ébullition à 240°. Enfin le qua t r i ème est la métanaphtaline, qu i est isomé-

rique avec la naphta l ine . La métanaph ta l ine est b lanche , cristalline ; elle 

fond à 67° et bout à 325°., On d o n n e a u mélange d e ces différents ca r 

bures d 'hydrogène le n o m d'huile de résine. 

La partie de l 'huile d e résine qu i bou t en t re 108° et 150°, et qu i est 

un mélange de ré t inaphte et d e ré t inyle , est employée dans l ' indust r ie 

pour remplacer l 'essence d e té rében th ine d a n s q u e l q u e s - u n e s d e ses 

applications. 

La partie qui bout vers 240°, et q u e l 'on peu t considérer c o m m e d u 

rétinole, entre dans la composit ion d e certaines encres d ' impr imer ie . 

Mélangée à la chaux, elle forme u n e sor te de graisse q u e l 'on désigne 

dans le commerce sous le n o m de graisse noire, et qu i sert à graisser 

les roues, les machines , etc . 

Le rétinole n 'a p u ê t re employé jusqu ' ic i en mélange avec les hui les 

grasses pour servir d 'hui le à b r û l e r ; m ê m e d a n s d e petites p ropor t ions , 

il rend la flamme des l ampes t rès fuligineuse. Le rét inole n e peut e n t r e r 

dans la composition des mélanges de céruse et d 'hui le qui servent à la 

peinture : il s 'évapore a u b o u t d e que lque t emps et laisse la céruse sous 

forme pulvérulente. 

Les huiles de résine on t été employées d a n s la prépara t ion d u gaz d e 

résine quj possède u n pouvoir éclairant t rès in tense . 

Lorsqu'on distille la co lophane avec la c h a u x , on obt ient d e u x 

substances liquides. L ' u n e a été n o m m é e résinone, el le b o u t à 78° ; 

l'autre a été appelée résinéone , son point d 'ébull i t ion est à 148°. I l se 

forme dans cette distillation d e l 'acide ca rbonique qu i reste un i à la 

chaux (Fremy). 

BAUME DE COPAHU. 

Le baume de copahu s 'extrait p a r incision d e p lus ieurs a rbres d e la 

famille des csesalpiniées et d u genre Copaifera. 

On trouve dans le commerce trois espèces de b a u m e s de copahu : le 

copahu du Brésil, le copahu de Cayenne et le copahu de la Colombie. 

Le copahu d u Brésil est l iquide, t r a n s p a r e n t , d ' u n j a u n e foncé, d ' u n e 

odeur désagréable et d ' u n e saveur r epoussan te . Il se dissout sans rés idu 

dans l'alcool. 

Le copahu de Cayenne est p l u s visqueux q u e le précédent et d ' u n e 

odeur agréable de bois d 'a loès . 
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Les résines de la seconde classe sont les substances auxque l l e s M . Bo-

nas t re a d o n n é le n o m d e sous-résines. Il faut r a n g e r d a n s cette classe la 

résine a n i m é et la cire d e pa lmie r . On n e peu t pas les cons idérer comme 

des acides, car elles n e paraissent pas s 'unir avec les a lca l i s ; l eu r é tude 

est encore incomplè te . 

ÉLÉMI. 

On a d o n n é le n o m à'élémi à p lus ieurs résines j a u n e s et odoran tes qui 

p rov iennen t des a rb re s d e la famille des térébinthacées. Ces résines 

possèdent à peu près les m ê m e s propr ié tés . 

L 'élémi d u commerce r en fe rme : 

1° Une rés ine cristall isable ; 

Le copahu de la Colombie se dis t ingue facilement des deux premiers 

pa rce qu ' i l dépose d a n s les tonneaux don t on se sert p o u r le t ranspor ter 

u n e rés ine acide e t cristallisable qui a p o u r fo rmule C 4 0 H 2 8 O 6 ( M . Fehling). 

La composit ion chimique d u b a u m e d e copahu a été, dé te rminée avec 

soin p a r Gerber et S t o k e . Cette mat iè re cont ient u n e hui le volatile, 

u n e rés ine acide, l'acide copahuvique ou copahu résinique C 4 0 H 3 0 O 4 , et une 

rés ine visqueuse . 

L 'acide copahuvique a été é tudié p a r MM. Rose et Sclrweitzer : il est 

inodore , soluble dans l 'é ther et dans l 'alcool. Ses combinaisons avec les 

bases sont aussi solubles dans les m ê m e s dissolvants. 

P o u r obtenir l 'acide copahuv ique , on dissout le b a u m e de copahu dans 

l ' ammoniaque et l 'on a b a n d o n n e la l iqueur à e l le -même d a n s u n endroit 

frais. 11 se dépose b ientô t de l 'acide copahuvique , qu 'on purifie pa r des 

cristal l isat ions successives d a n s l ' a lcoo l . , 

SANDARAQUE. 

La sandoraque est u n e rés ine d ' u n j a u n e t rès pâle , d ' u n e odeur très 

faible. E l le est inso luble dans l 'eau, soluble dans l 'alcool, peu soluble 

d a n s l ' é ther , inso luble dans l 'essence de té rében th ine . Cette résine se 

compose de trois résines acides. La p remiè re a p o u r formule C 4 0 H 6 2 0 : ' . 
C'est u n e p o u d r e b l a n c h e ou j a u n e , peu fusible, à peine soluble dans 

l 'alcool. La seconde a p o u r formule C 4 6 H 6 2 0 6 . E l le est d 'un j a u n e clair, 

se ramol l i t à 100°, se dissout aisément dans l 'alcool froid, et forme au 

moins les trois q u a r t s d e la résine na tu re l l e . La troisième a p o u r formule 

C 4 o H 6 0 O 6 . E l l e forme u n e p o u d r e jaune pâle so luble d a n s l 'alcool boui l 

l an t et peu fusible. ( M . J o h n s t o n . ) 
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RESINE C0WD1E. 2 9 3 

2" Une substance rés ineuse a m o r p h e qui a p o u r formule C 4 0 H 3 O O 4 

(M. Johnston); 

3" Des quantités variables d ' u n e hui le essentielle isomérique avec l ' es

sence de térébenthine. 

La résine cristallisable est b lanche , soluble dans l 'alcool concentré et 

bouillant. Elle en t r e p o u r u n tiers environ dans la composition de 

l'élémi. 

La substance résineuse a m o r p h e est très soluble dans l'alcool froid. 

Elle rougit la te inture de tournesol (M. Bonastre) . 

RÉSINE* DE L'ARBRE A BBAI. 

Cette résine est d ' un gris ve rdâ t re , g l u a n t e , d ' u n e odeur agréable 

(Maujean). Elle renferme q u a t r e substances différentes : 

1° Vamyrine, mat ière résineuse, insoluble dans l 'eau, peu soluble 

dans l'alcool froid, t rès soluble dans l'alcool bouil lant et l 'éther, fu

sible à 174°. 

2° La bréine, substance soluble dans l 'alcool, dans l 'é ther , insoluble 

dans l'eau, fusible à 187°, et qu i cristallise en pr ismes rhomboïdaux 

obliques. 

3° La bryoïdine, résine n e u t r e et a m è r e , qui cristallise en fibres 

soyeuses, fusibles à 135°, volati les, peu solubles dans l 'eau, t rès solubles 

dans l'alcool et l 'é ther . 

k° La bréidine, quj cristallise en pr i smes rhombo ïdaux t ransparents , 

solubles dans l 'eau, l 'alcool et l ' é ther , fusibles au -dessus de 100°, volatils 

sans décomposition. 

La résine de l ' a rbre à b ra i provient d u Canarium album. 

Les indigènes des îles Phi l ippines l ' emploient pour calfater les ba teaux 

(M. Baup). 

MASTIC. 

Le mastic se t rouve dans le commerce en l a rmes ou en gra ins j a u 

nâtres, t ransparents , friables, d ' u n e saveur faiblement a romat ique , et 

d'une odeur agréable. 

Cette substance renferme d e u x résines différentes, dont l ' une est acide, 

insoluble dans l 'eau, et a p o u r formule C 4 0 H 3 0 O 4 (M. Johns ton) . 

On extrait par incision le mast ic d u Pistacia Lentiscus ( térébinthacée 

qui croît dans l'île d e Chio). 

RÉSINE COWDIE. 

La résine cowdie provient d u Dammara australis ; elle est très fusible, 

d'une couleur d ' ambre clair . L'alcool la sépare en deux produi t s : l 'un 
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RÉSINE COPAL. 

P a r m i les résines de la troisième classe, la p lus r e m a r q u a b l e sans aucun 

dou te est la résine copal, qui sert à la prépara t ion des vernis durs de 

b o n n e quali té . Cette résine s'écoule defHymenœa verrucosa; elle est très 

d u r e , p resque incolore , sans odeur n i saveur . Sa densité est 1,139. 

Cette résine fond en s 'al térant ; elle est p r e sque insoluble dans l'alcool 

a n h y d r e ; elle se ramoll i t dans de l 'alcool boui l lan t et finit pa r se dissoudre 

sous l 'influence de la vapeur d'alcool t el le se gonfle dans l 'éther et se 

dissout ensui te . El le est à peine soluble dans les alcalis. 

Lorsqu 'on broie la résine copal et qu ' on la ga rde à l 'é tuve pendant un 

mois, elle absorbe l 'oxygène de l 'air , p e r d d u carbone , et devient très 

soluble dans l 'é ther et m ê m e dans l 'alcool. On t i re souvent par t i de cette 

propr ié té p o u r p répare r certains vernis . 

D'après M. Unverdorben, le copal cont iendrai t j u squ ' à cinq résines 

différentes, don t qua t re acides et u n e n e u t r e . 

M. Filhol a ret i ré d u copal t rois résines don t il a dé te rminé la com

position : 

1° C 4 0 H 3 1 0 5 , soluble dans l 'alcool a n h y d r e ; 

2" C^HS'O 3 , insoluble dans l 'alcool et l 'éther ; 

3 ° C 4 0 H 3 1 O a , insoluble dans tous les dissolvants . 

Le copal q u e l 'on fait fondre et q u e l 'on b r û l e p e n d a n t quelques 

secondes éprouve u n e al térat ion et devient p rop re à en t re r dans la com

position des vernis gras . 

La résine courbaril, ou copal t endre de l ' Inde, qu i provient de VHyme

nœa courbaril, se présente en la rmes globulaires b lanches , fusibles à 100", 

solubles à froid dans l 'essence de té rében th ine et à peu p rès insolubles 

dans l 'alcool a n h y d r e (M. Filhol) . 

On impor te d 'Amérique u n copal t end re d ' u n j a u n e pâ le , don t l'éclat 

«st vitreux e t l 'odeur agréable (Paoli) . 

est u n e rés ine acide, l'acide dammarique, et l ' au t re u n e résine neutre", la 

dammarane (M. R. Thomson) . 

L'acide d a m m a r i q u e a p o u r formule C 4 0 H 3 0 O 6 , H O , 

La d a m m a r a n e C 4 0 H 3 , O 5 est u n e résine b lanche et cassante. 

La résine cowdie d o n n e à la distillation sèche u n e hu i l e de couleur 

d ' ambre qu i bou t à u n e t empé ra tu r e p lus élevée q u e l 'eau : elle a reçu 1« 

n o m de dammarol et a p o u r formule C 4 0 H 2 8 O 3 - Distillée avec cinq ou six 

fois son poids de chaux vive, cette résine d o n n e la dammaronet liquide, 

soluble d a n s l 'alcool, boui l lan t à 122°. 
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RÉSINK LAQUE. 2 9 5 

Ce copal est entièrement soluble dans l'alcool bouillant et se dédouble 

au contact de l'alcool froid en deux résines particulières, dont l'une est 

identique avec l'acide pinique (M. Laurent). 

RÉSINE LAQUE. 

Cette résine exsude de plusieurs arbres de l'Inde par suite de piqûres 

faites aux arbres par la femelle d'un insecte hémiptère Coccus Lacca. 

C'est cet insecte qui donne à la résine laque la couleur rouge qui la 

caractérise. 

La composition de la résine laque est très complexe ; on peut en retirer 

cinq résines différentes : 

1° Une résine soluble dans l'alcool et l'éther ; 

2° Une résine soluble dans l'alcool et insoluble dans l'éther ; 

3° Une résine peu soluble dans l'alcool froid ; 

4° Une résine cristallisable ; 

5° Une résine soluble dans l'huile de naphte, insoluble dans l'alcool 

et l'éther (M. Unverdorben). 

On trouve dans le commerce trois espèces de laques : la laque en bâtons, 

la laque en grains, et la laque en écailles, qui résulte de la fusion de la 

première. 

Ces trois espèces de laques présentent la composition suivante : 

Laque Laque Laque 
en bâtons. ei) grains. en écailles. 

8 8 , 5 90 ,9 

2,5 0,5 

4 ,5 4,0 

2,0 2,8 

6,5 » » 
2,5 1,8 

100,0 100,0 100,0 

(HATCHETT.) 

Le lac-laque, dont on fait usage en teinture, s'obtient en épuisant la 

laque en bâtons par une dissolution étendue de carbonate de soude et en 

précipitant ensuite l'extrait par l'alun. 

Lorsque les plus grands soins sont apportés dans cette préparation, le 

produit est désigné sous le nom de lac-dye. 

La résine laque a plusieurs usages fort importants. C'est elle qui sert à 

souder les pièces de terre et de faïence. On la fait entrer dans la fabrication 

de la cire à cacheter. Une bonne cire à cacheter est formée de 48 parties 

de laque en écailles, de 12 parties de térébenthine, de 1 partie de baume 

du Pérou et de 36 parties de vermillon. 
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SUCCIN. — AMBRE JAUNE. — ÉLECTRON. 

Ce corps doit ê t re considéré c o m m e u n e rés ine fossile ; il se trouve 

dans les t e r ra ins d 'argi le plast ique et dans la par t ie inférieure des ter

ra ins crétacés. On le récol te su r tou t su r les côtes méridionales de la 

Bal t ique, en P r u s s e . Il forme des rognons j aunes et t r ansparen t s , assez 

semblables à la g o m m e , mais plus fragiles. Sa cassure est conchoïde ; sa 

cou leur varie d u j a u n e au b r u n . Sa densi té est 1,081. Il fond à 287°; 

il b r û l e en r é p a n d a n t u n e odeur agréable , et laisse u n rés idu charbon

neux ; il est insoluble d a n s l 'eau : l 'alcool absolu ou f é t h e r n ' en dissolvent 

q u e 10 à 12 p o u r 100 de leur poids ; après avoir été fondu, le succin est 

devenu complè tement soluble dans l 'alcool ; ainsi modifié, il peu t entrer 

d a n s la composit ion d u vernis.. 

L'acide sulfurique concent ré dissout le succin en p r e n a n t u n e teinte 

b r u n e ; l 'eau, versée dans la dissolution, en sépare u n e combinaison de 

succin et d 'acide sulfurique-(M. Unverdorben) . 

Le succin, soumis à la distil lation, donne : 1° p lus ieurs carbures d 'hy

drogène l iquides, dont le po in t d 'ébul l i t ion var ie de 140° à 190° ; ces 

ca rbures sont isomériques avec l 'essence de té rében th ine ; 2° u n e matière 

cireuse qu i se compose d ' u n e substance j a u n e iden t ique avec le chrysène 

et d ' un corps cristallin b lanc , q u e l 'on a n o m m é succitérène ; 3° un acide 

volatil , Vacide succinique. 

On obtient u n e p lu s g r a n d e quan t i t é d 'acide succinique en grillant le 

succin avec u n e faible p ropor t ion d 'acide sulfur ique. L'acide succinique 

para i t , d u reste , préexis ter en par t ie dans le succin, car on peut le retirer 

en t ra i tant cet te résine, p réa lab lement pulvér isée, pa r des dissolutions 

alcalines. 

Le succin, distillé avec u n e dissolution concent rée de potasse caus

t ique, p rodu i t u n subl imé cristallin, ident ique avec le c a m p h r e ordinaire 

(Reich) . Déjà M. Dœpping avait annoncé que le succin, t ra i té par l'acide 

azotique, d o n n e naissance à d u c a m p h r e . 

RÉSINE ICICA. 

Cette rés ine a été étudiée pa r M. Francis Scribe. El le se présente sous 

la forme de peti tes masses ou de gra ins opaques d ' u n b lanc j aunâ t re , 

d ' u n e odeur douce et agréable. La résine icica est à peu près insoluble 

d a n s l 'eau, peu soluble dans l 'alcool, p lu s soluble dans l 'essence de téré

ben th ine . Sa dissolution alcoolique n e précipi te ni les sels d e p lomb, ni 

les sels d 'a rgent . 

On doit considérer la résine icica comme u n mé lange d e trois résines 
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neutres, la bréane, Vicicane et la colophane, que l 'on peut séparer en p r o 

fitant de la différence de leur solubilité dans l 'alcool. 

La bréane est blanche, nacrée , sèche au toucher ; elle cristallise facile

ment en petites aiguilles radiées, n o n phosphorescentes , parfaitement 

neutres, brûlant avec u n e flamme fuligineuse, insolubles dans l 'eau et 

les alcalis, presque insolubles à froid dans l 'alcool, fusibles à 157°. 

L'icicane diffère de la b r é a n e p a r sa cqmpositioD et pa r sa solubilité 

dans l'alcool, qui dissout 1/100 de b r é a n e et 2/100 d'icicane. El le paraî t 

avoir beaucoup d'analogie avec la céroxyl ine. 

* 
RÉSINE DE GAÏAC. 

La résine de gaïac est d ' u n b r u n ve rdâ t re , friable, soluble en par t ie 

dans l'alcool, l 'éther, l 'essence de té rében th ine , e t insoluble dans les 

huiles grasses. Son odeur rappel le celle d u benjoin, sa saveur est a c r e ; 

elle laisse dans la gorge u n e sensation de chaleur p rononcée . 

L'acide azotique dissout la rac ine de gaïac en p r enan t une teinte ver te ; 

l'eau, versée en petite quant i té clans la dissolution, y détermine la for

mation d'un précipité vert , tandis q u e la l iqueur se colore en bleu ; 

l'addition d'une nouvelle quant i té d 'eau rend le précipité b leu et la 

liqueur brune. 

La potasse et l'acide sulfurique dissolvent facilement la résine de gaïac. 

Le sous-acétate de p lomb la précipite complè tement de sa dissolution 

alcoolique. 

La résine de gaïac a p o u r p ropr ié té caractér is t ique de se colorer en 

bleu sous l'influence des r ayons violets d u spectre et d e se décolorer pa r 

les rayons rouges. Ce phénomène de coloration est d û év idemment à une 

oxydation, car il peut être p rodu i t immédia temen t p a r le chlore. L'acide 

sulfureux décolore la résine de gaïac b l eue . 

On peut retirer de la résine de gaïac u n acide part icul ier , l'acide guïa-

cigue (M. Thierry), qui a p o u r formule C 1 2 H 8 0 6 (M. Deville). L'acide gaïa-

cique cristallise en aiguilles. Il est t rès soluble dans l ' e a u , l 'alcool et 

l'éther, et se convertit facilement en gaïacyle. 

Les produits de la distillation de la rés ine de gaïac on t été examinés par 

MIL Pelletier, Deville et Sobrero . On a ob tenu d ' abord u n e substance 

huileuse qui a été nommée gaïacyle, et qui a p o u r formule C 1 0 H 8 O 2 . Cette 

substance est incolore ; son o d e u r rappe l le celle de l 'essence d ' amandes 

amères; elle bout à 118°. Sa densi té est 0,874. Le gaïacyle, exposé à 

l'air, absorbe l'oxygène et se t ransforme en u n e substance b lanche et 

cristallisable en très belles l ames . 

Le gaïacyle est accompagné d ' u n e au t r e substance liquide que l 'on a 

nommée hydrure de gaïacyle, et qui a p o u r formule C u H 8 0 4 . Ce corps n e 
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GOMME AMMONIAQUE. 

La gomme ammoniaque s 'écoule d e la racine d ' u n e p lante connue sous 

le n o m à'Heracleum gummiferum. On la t rouve tantôt sous la forme de 

grains blancs , j aunes ou rougeât res , t an tô t sous la forme de gâteaux 

mêlés de sable ou de sciure d e bois. Son o d e u r alliacée et désagréable 

est d u e à la présence d ' u n e hui le volatile qu 'e l l e contient . Cette gomme-

résine se ramol l i t dans la ma in ; t rai tée p a r l 'alcool froid, elle donne 

pa r l 'évaporation u n e rés ine qu i a p o u r formule C 4 0 H 2 4 0 8 (M. Johnston). 

On a t rouvé la g o m m e a m m o n i a q u e composée de : 

Résine 72 ,0 70,0 

Gomme soluble 22 ,4 18 ,4 

Bassorine 1,6 4,4 

Huile volatile et perte 4 ,0 . . . . . 7,2 

100,0 ' 100,0 

(BUCHOLZ.) (BRACOHMOT.) 

ASSA FŒTIDA. 

L'assa fœtida s 'extrait pa r incision de la rac ine d u Ferula Asta fœtida, 

qui croit en Perse . On la t rouve en lames o u bien en masses rougeâtres 

parsemées de la rmes blanches . Cette résine rougi t p a r le contact de l'air 

et se ramol l i t facilement. Sa densi té est égale à 1,327. M. Johnston a 

re t i ré de l a s s a fœtida, à l 'aide de l 'alcool, u n e rés ine qui a pour formule 

C 4 0 H 2 6 0 ' ° . 

E n dist i l lant l 'assa fœtida avec de l 'eau, on obt ient u n e huile très vo

latile p lus légère que l 'eau, qui possède u n e odeur fétide et alliacée. Cette 

hui le est à peine soluble dans l 'eau, très soluble a u contra i re dans l'alcool 

et l 'é ther . El le cont ient d u soufre et peut ê t r e représentée par la formule 

C l 5 H 8 S 2 0 (M. Zeise). 

diffère d e l ' hyd ru re d e salicyle q u e p a r 2 équivalents d 'hydrogène qu'il 

contient en p lus . I l est incolore . Sa densi té à 22° est 1 ,119; il bouta 

210° ; sa densité d e v a p e u r est 4 , 9 . Il est peu soluble dans l'eau, mais 

il se dissout dans l 'alcool et l ' é ther ; il s 'unit a u x bases , et donne avec elles 

des composés cristallins ; il r édu i t les sels d 'o r et d ' a rgent et ramène au 

m i n i m u m les sels de peroxyde de fer et d e cu ivre . Il forme, quand on le 

t rai te p a r le chlore et le b rome , des acides cristallisés qui sont représentés 

pa r les formules C 1 4 H 4 C1*0 4 — C 1 4 H 4 B r 4 0 4 . 

La résine de gaïac provient d u Guajacum officinal*. 
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L'assa fœtida renferme : 

Résine 
Gomme soluble 
Bassorine . .' 
Huile volatile 
Malate acide de chaux et perte. 

65,00 

19M 
11,16 
3,60 
0,30 

100,00 

(PELLETIER.) 

EUPHORBE. 

Ce corps s'extrait pa r incision d e Y Euphorbia officinalis. On le t rouve 

dans le commerce en la rmes i r régul iè res ; il est inodore ; sa saveur , qu i 

ne se manifeste qu ' au bou t d e que lque t emps , est acre et désagréable . 

Appliqué sur la peau, il p rodu i t un effet vesicant comparab le à celui des 

cantharides. 

L'euphorbe contient deux résines différentes, don t l ' une , qui a p o u r 

formule C 4 0 H 3 0 O 6 , est a m o r p h e et cassante à froid (M. Johns ton) . 

Le galbanum se ret i re d u Bubon Galbanum. Son o d e u r est camphrée ; sa 

saveur est brû lante , et ensuite fraîche et a m è r e . 

La résine de ga lbanum, qui a p o u r formule C 4 0 C 2 2 O ' (Johnston) , s o u 

mise à la distillation, donne naissance à u n e hu i l e qu i est d ' un beau 

bleu indigo, et qui se dissout d a n s l 'alcool en c o m m u n i q u a n t à ce l iquide 

sa couleur bleue. 

La résine de jalap s 'extrait d e la racine d u Convolvulus Jalapa. Lorsqu 'on 

la chauffe ou qu 'on la frotte, elle r é p a n d u n e odeur désagréable et carac

téristique. Cette résine, purifiée p a r p lus ieurs lavages à l 'éther, est i nco 

lore, transparente, insoluble d a n s l 'eau et l ' é the r , t rès soluble dans 

l'alcool et dans l'acide acétique. M. Kayser lui a d o n n é le n o m de rhode'o-

rétine, et lui a t t r ibue la formule C 1 2 H 3 5 0 2 ° . La résine d e ja lap se colore en 

rouge carmin sous l ' influence de l 'acide sulfurique concent ré . L'acide 

azotique bouillant la convert i t en acide ipomique. 

En s'unissant aux bases, elle fixe 1 équivalent d 'eau et d o n n e u n acide 

faible, l'acide rhodéorétinique, soluble dans l 'eau et dans l 'alcool, inso

luble dans l'éther ; il est inodore e t d ' u n e saveur a m è r e . 

Une dissolution alcoolique d e rhodéoré t ine , t rai tée p a r l 'acide ch lo r -

GALBANUM. 

RÉSINE DE JALAP. 
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h y d r i q u e , change cette résine en u n e subs tance l iquide, le rhodèorètinol, 

qui a p o u r formule C 3 0 H 2 a O 4 . Dans cette réact ion, il se forme en même 

t e m p s d u glucose. 

L 'acide rhodéoré t in ique , t ra i té p a r l 'acide chlorhydr ique , donne aussi 

d u rhodèorè t ino l . 

L 'é ther qu i a servi à la purification d e l a rhodéorét ine retient une 

a u t r e résine mol le , b r u n â t r e , acide, d ' u n e saveur t rès acre, d 'une odeur 

de j a l ap . 

Il existe encore dans le commerce u n e au t r e espèce de racine de jalap 

qu i d o n n e u n e résine par t icul ière acide, soluble dans l 'éther, inodore, 

insipide, cassante, fusible : elle a r e çu le n o m de pararkodéorêtine, et a 

p o u r formule C 4 2 H 3 4 0 1 8 . 

RÉSINES DE LA RACINE DE RHUBARBE. 

La racine d e r h u b a r b e contient, suivant MM. Dcepping et Schlossberger, 

trois résines s o l u b l e s d a n s l 'alcool. 

Aporêtine. Cette rés ine est b r u n e , peu soluble dans l 'eau et dans l'éther, 

so luble dans la potasse et dans l ' ammoniaque , peu soluble dans l'alcool, 

m ê m e à c h a u d . 

Phaiorétine. Cette substance est d ' un j a u n e b r u n , t rès peu soluble dans 

l 'eau et dans l 'é ther , t rès soluble d a n s l 'alcool. 

Erythrorétine. Cette rés ine est d 'un j a u n e foncé, d ' une saveur faible. 

El le fond au-dessous d e 100", se dissout dans l 'alcool, difficilement dans 

l 'eau et dans l ' é ther . El le forme avec les alcalis des dissolutions d'un 

rouge p o u r p r e t rès r iche . 

SANG—DRAGON. 

I 
Le sang-dragon s 'extrait d u Dracœna Draco. Cette substance est ordinai

r emen t d ' u n b r u n rouge . MM. Boudau l t et Glenard ont constaté, dans les 

p rodu i t s de sa distil lation, d u benzoène C14H°-, d u c innamène C 1 8H 8 , de 

l 'acide benzoïque, de l 'acétone et u n e h u i l e oxygénée qui donne de l'acide 

benzoïque sous l ' influence d e la potasse. 

L'alcool dissout facilement le s ang -d ragon : la dissolution précipite en 

r o u g e ou en violet p lus ieurs sels métal l iques . 

GOMME-GCTTE. 

La gomme-gutte para i t proveni r d u Stalagmites cambogioides qui croit 

d a n s l'île de Ceylan. On la t r o u v e sous la forme d e masses cylindriques, 

d ' u n e saveur acre , faible ; sa p o u d r e est d ' u n j a u n e t rès éclatant ; l'eau 

forme avec elle u n e sorte d 'émuls ion . E l le contient 80 parties de résine 

j a u n e , 19 par t ies d e g o m m e et des t races d e substances étrangères 

(M. Braconnot) . 
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L'alcool et les résines dissolvent la g o m m e - g u t t e en p r enan t u n e belle 

teinte rouge. La dissolution ammoniaca le de gomme-gu t t e est précipitée 

en rouge par les sels de bary te , en j aune pa r les sels de zinc, en j aune r o u -

geàtre par l'acétate de p l o m b et en b r u n j a u n â t r e pa r l 'azotate d 'argent . 

La résine contenue dans la g o m m e - g u t t e est séparée facilement au 

moyen de l'éther ; elle est d ' un rouge hyac in the ; sa poussière est d ' un 

très beau jaune. Elle jouit de proprié tés acides très t ranchées ; ses combi 

naisons avec les alcalis sont rouges et précipitables, comme les savons, 

par le sel marin. Cette résine devrai t ê tre représentée par la formule 

C 6 0H 3 50 1 2 (M. Büchner). Le chlore l 'a t taque rap idement ; l 'acide azotique 

la convertit en acide oxalique. 

La gomme qui accompagne la rés ine dans la gomme-gu t t e paraî t avoir 

la même composition que l ' amidon (M. Büchner) . 

GOMME D'OLIVIER. 

Pelletier a retiré du suc rés ineux de l 'olivier sauvage u n e substance 

cristalline à laquelle il a donné le n o m à'olivile. Ce corps présente u n e 

grande analogie avec les résines ; ses propr ié tés ont été examinées récem

ment par M. Sobrero. 

Pour obtenir l'olivile, on sépare d ' a b o r d de la g o m m e d'olivier la r é 

sine soluble dans l 'éther, puis on t rai te la résine par l 'alcool bouil lant . 

L'olivile cristallise par le refroidissement. 

L'olivile est blanche, inodore, d ' u n e saveur a m è r e . El le cristallise en 

petits prismes groupés en étoiles, peu solubles dans l 'eau et dans l 'é ther . 

L'olivile se dissout en toutes p ropor t ions dans l 'alcool boui l lant et dans 

les alcalis; elle fond à 120°. Sa dissolution aqueuse rédui t les sels d 'or et 

d'argent. 

L'olivile cristallisée dans l 'eau a p o u r formule C 2 8 H 1 8 0 " ) , 2 H O . Dans le 

vide elle devient C 2 8 H 1 8 0 1 0 , H O ; à 108°, elle pe rd 1 équivalent d 'eau et 

devient C 2 8 H , 8 0 1 0 . 

Soumise à la distillation, l 'olivile d o n n e naissance à Xacide pyroliui-

lique qui, d'après M. Sobrero, a p o u r formule C 2 0 H 1 2 O 4 , H O . 

L'acide chromique oxyde l'olivile, et forme u n composé qui a p o u r 

formule C r 2 0 3 , C 2 8 H 1 8 0 ' s . 

MYRRHE. 

La myrrhe provient d u Balsamodendron Myrrha. E l le a la forme de 

larmes pesantes, aromat iques , rouges , i r régul ières , demi - t r anspa ren tes , 

fragiles et brillantes dans l eu r cassure . El le se compose d ' u n e hui le 

essentielle, le myrrhol, et d ' une résine, la myrrhine. 

Le myrrhol est épais, d ' u n e cou leu r j a u n e vineux, et d ' u n e odeur 

pénétrante. 11 est plus léger q u e l 'eau ; il a p o u r formule C 4 4 H 3 0 4 . 
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SAGAPÉNUM. 

Le sagape'num est u n e résine mol le , d ' u n e o d e u r t rès désagréable, qui 

donne u n e b u i l e essentielle à la distil lation ; elle forme avec l'alcool une 

dissolution d ' u n e couleur j a u n e clair qui , p a r l 'évaporation, laisse dé

poser u n e rés ine l i qu ideà lOO 0 , d ' une o d e u r alliacée et qui a pour formule 

C 4 0 H 5 » 0 9 . 

On extrai t le sagapénum d u Ferula persica. 

Le sagapénum contient : 

Résine , 50,29 
Gomme 32,72 
Huile volatile. 3,73 
Mucilage 3,48 
Sulfate et malate de chaux . , 0,85 
Phosphate de chaux . . . . . 0,27 
Eau . . . 4,60 
Matières étrangères 3,30 
Perte 0,76 

100,00 

(BRANDES.) 

OLIBAN, OU ENCENS. 

Ce corps présente l 'aspect d e la rmes al longées ou arrondies , d'un jaune 

rougeâ t re . Sa saveur est acre et a romat ique . Il n e se dissout pas entière

m e n t dans l 'eau et l 'alcool. 

L'oliban est u n mélange d e plusieurs gommes-rés ines . La plus grande 

par t ie d e l 'o l iban s e compose d ' u n e rés ine acide qu i a pour formule 

C 4 0 H 6 4 0 6 . 

Cette rés ine r é p a n d en b r û l a n t u n e o d e u r des plu» agréables. Elle tot 

accompagnée d ' u n e quant i té var iable d 'hu i le essentielle. 

On a en ou t re t rouvé dan6 l 'oliban u n e rés ine qu i a pour formule 

C 4 0 H 6 4 0 4 , et qu i ressemble à la colophane (M. Johns ton) . 

OPOPONAX. 

L'opoponax est rougeâ t re à l 'extérieur et d ' u n j a u n e m a r b r é de rouge 

à l ' in tér ieur , d ' u n e saveur acre et amère , d ' u n e o d e u r aromatique très 

forte. 

Il contient u n e résine ver te qu i , t rai tée pa r l 'alcool, donne une solu

t ion b r u n e foncée, et, p a r l ' évaporat ion, u n e résine b r u n e d'une odeur 

part icul ière , fusible à 100°, qu i a p o u r formule C 4 o H 5 0 O ' 4 . 

La m y r r h i n e fond à 94" envi ron. Chauffée à 168°, elle donne un liquide 

t rès acide, l'acide myrrhique, qu i a p o u r fo rmule C 4 8 H 3 2 0 8 . 
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SCAMMONÉK. 5 ° S 

L'opoponax b r u t renferme : 

Résine 42,0 
Gomme 33,4 
Amidon 4,2 
Matière extractive et acide malique. . . . 4,4 
Ligneux 9,8 
Cire 0,3 
Huile volatile et perte 5,9 

100,0 

( PELLETIER.) 
SCAMMONÈE. 

Cette résine provient d u Convolvulus Scammonia et d u Convolvulushir-

sutus (M. Guibourt). 

On trouve dans le commerce d e u x variétés de scammonèe : 1° la 

scammonee d'Alep, d ' un gris no i râ t re , à cassure te rne , d ' une odeur forte, 

et ordinairement recouver te d ' u n e poussière grise qui se forme p a r le 

frottement des morceaux les u n s con t re les au t res ; 2° la scammonee de 

Smyrne, qui est très dense, d 'un, b r u n t e rne , d ' une odeur faible et 

désagréable. 

Le composé que l 'on désigne sous le n o m de scammonee de Montpellier 

est fabriqué, dans le midi d e la F rance , avec le suc d u Cynanchum 

monspeliacum, auquel on ajoute différentes substances résineuses et p u r 

gatives. 

La scammonèe, mise en digestion avec de l 'alcool à froid, donne u n e 

dissolution j aune pâle , q u i , p a r l 'évaporat ion, a b a n d o n n e u n e résine 

jaune, opaque, d u r e , cassante, fusible à 142", qui a p o u r formule 

La scammonèe est u n purgatif violent. 

Nous donnons ici les résul ta ts ob tenus dans l 'analyse d e trois sortes de 

scammonèe d'Alep. 

81,25 78,5 77,0 
0,75 1,5 0,5 
4,50 3,5 3,0 

» 2,0 1,0 
3,00 2,0 1,0 

» 1,5 » 
Téguments d'amidon, bassorine et 

1,75 1,25 . 
1,50 3,5 3,5 

Alumine, oxyde de fer, carbonate 
3,75 2,75 12,5 

Sable 3,50 3,50 2,0 

100,00 100,00 100,0 
(M. CLAMOR-MARQUÀRT.) 
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BAUMES. 

Les baumes const i tuent les substances résineuses de la cinquième 

classe. 

11 résul te d 'un travail g é n é r a l , pub l ié sur les baumes (1), que 

ces substances résineuses n e sont pas toujours caractérisées, comme 

on le pensai t autrefois, pa r la présence de l 'acide benzoïque, mais qu'il 

existe deux espèces de b a u m e s distinctes l ' une de l ' au t re : 1 les baumes 

à acide benzoïque ; 2° les b a u m e s à acide c innamique . Cette distinction 

u n e fois établie, on a dé te rminé la n a t u r e des corps qui , dans les baumes, 

p rodu isen t la substance rés ineuse, l 'acide c innamique et l'acide ben

zoïque. 

Les b a u m e s exposés à l 'air s'épaississent peu à peu , et souvent même 

finissent p a r se solidifier complè tement . P o u r dé te rminer les modifica

tions q u ' u n b a u m e peu t éprouver à l 'air, il faudrai t donc examiner un 

b a u m e n o n a l téré , c 'est-à-dire le p r e n d r e au m o m e n t m ê m e où il s'écoule 

des a rbres qui le p rodu isen t . Malheureusement les baumes , tels qu'on les 

t rouve dans le commerce , sont déjà résinifiés en par t ie . On peut les con

sidérer c o m m e des mélanges d 'hui le essent ie l le , de différentes matières 

résineuses et d 'acide c innamique ou d 'ac ide benzoïque. i l est probable 

q u ' u n b a u m e n o n al téré serait l iquide et n e cont iendrai t ni résine, ni 

acides benzoïque e t c innamique . 

P a r m i les b a u m e s à acide benzoïque p u r , nous ci terons le benjoin. Le 

b a u m e d u Pé rou l iquide n e contient , au contra i re , que de l'acide cinna

m i q u e . Il existe certains b a u m e s qui d o n n e n t à la fois de "l'acide ben

zoïque et de l 'acide c innamique . 

BAUME DU PÉROU LIQUIDE. 

On t rouve dans le commerce d e u x b a u m e s d u Pérou : l 'un est liquide, 

l ' au t re est solide. Ce dern ie r b a u m e provien t p robab lemen t de l'altération 

d u p remie r et ressemble beaucoup au b a u m e de Tolu. 

Le b a u m e d u Pé rou l iquide contient d e u x substances fort intéressantes : 

l ' une est l iquide et a été n o m m é e cinnaméine ; l ' au t re est solide, cristal-

l isable, i somér ique avec l ' h y d r u r e d e c innamyle : on lui a donné le nom 

de mëtacinnaméine (Fremy) . 

P o u r obtenir la c innaméine p u r e , on peu t avoir recours à deux 

mé thodes . 1° On ajoute dans d u b a u m e d u P é r o u l iquide une dissolution 

concent rée de potasse et l 'on agite r ap idemen t : il se forme un magma 

b r u n , qu i est u n mélange d e res ínate et d e c innamate de potasse inso-

(1) Fremy, Recherches générales sur les baumes. 
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BAUME DU PÉROU LIQUIDE. 305 

lubie dans la cinnaméine, qu i se t rouve ainsi isolée et que l'on décante 

immédiatement : 2° On dissout le b a u m e du Pérou dans de l'alcool à 36° ; 

on ajoute dans la l iqueur u n e dissolution alcoolique de potasse ; le c in -

namate de potasse reste en dissolution dans l 'alcool, tandis que le resínate 

de potasse se précipite. La l iqueur alcoolique, trai tée pa r l 'eau, laisse 

précipiter la cinnaméine. 

La cinnaméine est l iquide, légèrement colorée en j a u n e ; son odeur 

est faible et agréable ; elle est à pe ine soluble dans l 'eau, soluble en 

toutes proportions dans l 'alcool et l ' é ther . Elle tache le papier comme 

les huiles grasses. La distillation la décompose en par t ie . El le a p o u r 

formule C 5 < H 2 s 0 8 . 

La cinnaméine, soumise à l ' influence de la potasse, éprouve u n e sorte 

de saponification, se change en c innamate de potasse et p rodui t en ou t re 

un corps neutre que l 'on a n o m m é péruvine (Fremy): 

C"H M 0 8 = (C l 8 I] 7 0 3 ) 2 + C l 8 H l 2 0 2 . 

Cinnaméine. Acide cinnamique. Péruvine. 

Si l'on fait chauffer la c innaméine avec d e l ' hydra te de potasse, il se 

dégage de l 'hydrogène, et l 'on obt ient encore d u c innamate de potasse ; 

mais il ne se forme alors q u e des quant i tés t rès faibles de péruvine . 

La réaction de la potasse su r la c innaméine est représentée pa r la for

mule suivante : C 5 4 H 2 s 0 8 + 3KO + HO = 3(KO,C ' 8 H'0 3 ) + H 6 . 

L'acide sulfurique agit su r la c innaméine , et la t ransforme, m ê m e à 

froid, en une substance résineuse qu i a pour formule C 5 4 H 3 0 0 1 2 . On voit 

que la transformation de la c innaméine, en résine, sous l 'influence de 

l'acide sulfurique, est due à u n p h é n o m è n e d 'hydra ta t ion : la product ion 

d'une résine par l 'hydra ta t ion de la c innaméine pour ra i t expl iquer la 

formation des résines dans les b a u m e s . 

L'acide azotique agit sur la c innaméine , p rodu i t une résine j aune et u n e 

quantité très notable d'essence d ' a m a n d e amère . La c innaméine , placée 

dans une cloche rempl ie d 'oxygène, absorbe len tement ce gaz et se t r a n s 

forme en acide c innamique . 

La péruvine est, c o m m e n o u s l 'avons dit, la subs tance qui se forme 

dans l'action de la potasse à froid sur la c innaméine . El le a p o u r formule 

C' 8 H l 2 0 2 : elle contient k équivalents d 'hydrogène de p lus que l ' hyd ru re 

de cinuamyle C 1 8 H 8 0 2 . 

La péruvine est l iquide, p lus légère que l 'eau, t rès volatile, peu so

luble dans l 'eau, soluble en toutes propor t ions dans l 'alcool et l 'é ther : 

son odeur est agréable et a romat ique . L'acide azotique la t ransforme en 

partie en hydrure de benzoïle ; la potasse, m ê m e en fusion, n 'agit pas sur 

la péruvine. 

La métacinnamèine est u n e subs tance cristal l ine que l 'on t rouve dans 

v. 20 
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quelques échant i l lons de b a u m e d u Pé rou , mais qui n'existe pas dans 

tous . P o u r l 'obtenir , il suffit d 'exposer p e n d a n t p lus ieurs jours la cinna-

méine à u n e t e m p é r a t u r e de p lus ieurs degrés au-dessous de zéro ; elle se 

dépose alors en cr is taux parfai tement b l ancs . La métacinnaméine est 

i somér ique avec l ' h y d r u r e de c innamyle ; sa formule est donc C ' W : 

elle est insoluble d a n s l 'eau, soluble en toutes propor t ions dans l'alcool 

et l ' é ther ; la potasse la t ransforme facilement en c innamate de potasse. 

Soumise à l ' influence d u chlore gazeux, la métac innaméine produit du 

ch lo rure de c innamyle . 

Ce que nous venons de d i re sur les propr ié tés de la cinnaméine et de 

la métac innaméine p r o u v e c la i rement q u e l 'acide c innamique qui existe 

dans le b a u m e d u P é r o u provient de l 'oxydat ion des deux corps dont nous 

avons donné les propr ié tés : q u a n t à la par t ie résineuse, on peut admettre 

qu 'e l le provient de l 'hydra ta t ion d e la c innaméine . 

Le b a u m e d u Pé rou est ma in t enan t employé d a n s les laboratoires pour 

p répare r l 'acide c innamique . 

BAUME DE TOLll. 

Le baume de Tolu s 'extrait pa r incision de l 'écorce d u Toluifera Balsamum 

qui croît dans l 'Amér ique mér id ionale , p rès d e Carthagèrte et de Tolu. 

11 est j aune ; son odeur est ba l samique et agréable ; il est tantôt visqueux 

comme la té rébenth ine , et t an tô t d u r comme le benjoin. 11 contient une 

sabs tance résineuse qu i paraî t ê t re u n mélange de p lus ieurs résines de 

consistances différentes. L'acide l ibre d u b a u m e de Tolu n'est que de l'acide 

c innamique p u r : en effet, le b a u m e de Tolu, t rai té un g r a n d nombre de 

fois p a r u n e solution boui l lan te de carbonate de soude, n e donne que 

d e l 'acide c innamique . 

La par t ie rés ineuse du b a u m e de Tolu est formée de deux résines dis

t inctes ; l ' une est t rès soluble d a n s l 'alcool froid, tandis que l 'autre y est 

peu soluble . 

l a résine a C , 2 H 3 8 0 6 s 'obtient en épuisant le b a u m e pa r l'alcool froid et 

évaporant ; elle est b r u n e , cassante, d ' une saveur b r û l a n t e . Elle est so

luble dans l 'é ther et dans les alcalis. 

La résine (3 C 3 6 H 2 0 O , ° est insoluble dans l 'alcool, t rès cassante; d'une 

couleur j a u n e b r u n â t r e ; elle se dissout dans la potasse caust ique. 

La rés ine a, dissoute dans la potasse et a b a n d o n n é e à l 'air, se change 

en rés ine (3. 

Les résines du b a u m e d e Tolu, t rai tées pa r l 'acide azotique, forment 

à la distillation de l 'essence d ' a m a n d e amère . h k i logrammes de baume 

de Tolu v i s q u e u x , distillés avec de l 'eau, d o n n e n t 8 g r ammes environ 

d ' u n e essence complexe qu i para î t ê t re u n mélange de cinnaméine et 

d ' un c a r b u r e d 'hydrogène n o m m é tolène (Deville). Ce ca rbure d 'hydro-
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gène, dont la composit ion a é té fixée p a r M. E . Kopp, a p o u r fo rmule 

C 1 0H 8. il bout vers 160°. Sa dens i t é à 10° est 0 ,858 . Sa saveur est 

piquante, légèrement poivrée ; son o d e u r rappe l le u n p e u celle d e 

l'élémi. 

M. Deville a examiné la n a t u r e des corps pyrogénés qu i se p rodu i sen t 

dans la distillation de la rés ine d u b a u m e d e Tolu : il a r e c o n n u p a r m i 

ces produits la présence d e l ' ac ide benzoïque , d e l 'acide c innamique , 

d'un liquide t rès r e m a r q u a b l e q u i serai t ident ique avec l 'é ther benzoïque, 

et d'un carbure d 'hydrogène qu ' i l a n o m m é benzoène, et d o n t il a fait 

connaître avec détail toutes les p rop r i é t é s . 

BENZOÈNE OC ANISÈNE. G 1 4H 8. 

G«« 1050,00 91,30 
H8 100,00 8,70 

1150,00 100,00 

Le benzoène est incolore, t rès f luide, insoluble dans l 'eau, t rès soluble 

dans l'alcool, p lus soluble d a n s l ' é ther . Son o d e u r se r app roche beaucoup 

de celle du benzène. Sa densi té à 10° est 0,87 ; il bou t à 108°. M. Deville 

a pu préparer a u moyen d u benzoène les composés suivants : 

Acide sulfobenzoénique CMH8,(SO s),2HO. 
Sulfobenzoénate de baryte BaO,C uH 7S 20 5 . 
Benzoène nitrique . C , 4 H 7 Az0 4 . 
Benzoène binitrique C , 4 H 6 (Az0 4 ) 2 . 
Benzoène chloré CUH7C1. 
Chlorhydrate de benzoène trichloré CUH5C13,HC1. 
Bichlorhydrate de benzoène trichloré . . . C<4H5C1°,(HC1)2. 
'J'richlorhydrate de benzoène quintichloré. C'WCl^HCI) 3. 
Benzoène sexchloré C14H2C16. 

MM. Glénard et Boudau l t on t consta té la présence d u benzoène d a n s 

les produits de la distillation d u sang-d ragon ; ils avaient donné à ce 

carbure d 'hydrogène le n o m d e dracyle. E n le t ra i tan t p a r u n g r a n d 

excès d'acide azotique, ils on t o b t e n u u n acide b lanc , cristall in, qu ' i ls ont 

nommé acide nitrodracylique, qui a p o u r fo rmule C l 6 H 6 ( A z 0 4 ) 0 4 . 

Lorsqu'on soumet a l t e rna t ivement le benzoène n i t r ique G 1 4 H 8 A z 0 4 à 

l'action de l ' ammoniaque et d e l 'ac ide sul fhydr ique , il se dépose d u 

soufre et l'on obtient une base o rgan ique , la toluidine C < 4 H 9 Az : 

C<4H7AzO< + 6HS == UHO + C l 4H 9Az - f 6S. 

Benzoène nitrique. Toluidine. 

(M. MUSPRATT et HOFFMANN.) 
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308 RESINES. 

La to luidine cristallise en larges lamelles solubles dans l 'eau, l'alcool 

et l ' é tber ; elle fond à 40" et bou t à 198°. El le verdi t le sirop de violette 

et bleuit le papier r o u g e d e tournesol ; elle se colore en rouge par l'ac

t ion de l 'acide azotique. Cette base forme avec les différents acides des 

sels cristall isables. 

La nitrotoluidine C 1 8 H 8 (Az0 4 )Âz s 'obtient en t ra i tan t le benzoène bini-

t r i q u e p a r le su l fhydra te d ' a m m o n i a q u e (M. Cahours) . 

L'action de l 'é ther i odhydr ique sur la to lu id ine d o n n e u n e base nou

velle, VétkyltoluidineCimisAz=rkz,R,CiW;C'iW. E n chauffant cette base 

avec l 'é ther iodhydr ique , on p rodu i t la diéthyltoluidine C 2 2 H"Az = Az, 

C 4 H 5 , C 4 H 5 , C | 4 H 7 , qui , sous l ' influence d e l 'é ther iodhydr ique , se con

vert i t en iodure de triéthyltoluénylammonium. Ce sel, décomposé par 

l 'oxyde d 'a rgent h u m i d e , fournit Yoxyde de triéthyltoluénylammonium 

hydraté C 2 6 H 2 8 A z 0 2 = Az .C 4 H' ,C 4 H 5 ,C 4 ÍH 5 ,C ' 4 H 7 , 0 ,HO (MM. Morley et 

Abel). 

LIQUIDAMBAR. 

On connaî t dans le commerce deux espèces d e l iquidambar , le liqui-

dambar liquide et le liquidambar visqueux. Le b a u m e liquide présente 

a u point de vue chimique la p lus g rande analogie avec le b a u m e liquide 

d u Pé rou ; il contient p robab lemen t d e la c innaméine . Le liquidambar 

v isqueux para î t ident ique avec le b a u m e d e Tolu . 

STYRAX LIQUIDÉ. 

Le s tyrax l iquide a été examiné pa r M. Simon : en distillant cette 

résine avec de l ' eau , il a ob tenu u n e hu i l e qu ' i l a n o m m é e styrol, qui 

est i somérique avec le benzoène. Le rés idu de la disti l lation, repris 

p a r de l 'alcool b o u i l l a n t , a b a n d o n n e pa r le refroidissement une résine 

cristall ine n o m m é e styracine, et qu i a p o u r formule C 6 0 H 2 8 0 6 (M. Bo-

nas t re ) . 

Pai 1 l 'action d ' u n e solut ion concent rée et boui l lan te d 'hydrate de 

potasse, ce corps se t ransforme en acide c innamique et en un nouveau 

composé appelé styrone C 4 2 H 2 3 0 5 . Le s tyrone cristallise en aiguilles déliées, 

oblongues , satinées, d 'une o d e u r agréable de jac in the , fusibles à 33"; 

assez solubles dans l 'eau, t rès solubles dans l 'alcool et dans l 'éther. Si on 

laisse refroidir u n e solution chaude et sa tu rée de s tyrone , elle se trouble, 

devient laiteuse, et au bout d e quelques heures elle commence à s'éclaircir 

en a b a n d o n n a n t des aiguilles fines de s tyrone . Pa r l 'action de l'acide sul-

furique et d u pe roxyde d e manganèse , le s ty rone et la styracine donnent 

de l 'essence d ' a m a n d e amère . Le chlore gazeux et sec t ransforme la styra

cine en chlorostyracine C 8 0 H 2 , C 1 9 0 6 . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RÉSINE DE XANTHORRHEA HAST1LIS. 309 

La chlorostyracine est j a u n e , mol le , poisseuse, d ' u n e saveur b rû lan te , 

d'une odeur faible, incristal l isable, insoluble dans l ' eau , soluble dans 

l'alcool et dans l 'éther. Trai tée par la potasse à l 'alcool, elle d o n n e de 

l'acide ch loroc innamique , un corps ch loré oléagineux et d u ch lo ru re 

de potassium. 

Si l'on compare la composit ion d e l 'acide c innamique , d e la s tyracine 

et du styrone, on voit q u e la s tyracine représen te de l 'acide c innamique , 

plus du styrone, moins 2 équivalents d 'eau : 

C60H28O6 = c 1 8 H 7 0 3 - f C"2H2 3O s — 2HO. 

La styracine se change en h y d r u r e de benzoïle sous l ' influence d e 

l'acide azotique ou d ' un mélange d e b ichromate de potasse et d 'acide 

sulfurique. 

Distillée avec de la chaux , la s tyracine donne u n e hui le semblable à la 

benzine : chauffée avec de l ' hydra te de soude, elle p rodu i t u n e hui le 

volatile plus lourde que l 'eau et boui l lant à 220°. 

BENJOIN. 

Ce baume contient p lus ieurs résines différentes, de l 'acide benzoïque 

et une huile essentielle d ' u n e o d e u r agréable , analogue à l ' hyd ru re de 

benzoïle et formant par son oxydat ion de l 'acide benzoïque. 

On peut admet t re que le benjoin, au m o m e n t où il vient d 'ê t re sécrété, 

contenait deux substances l iquides différentes : l 'une qu i a p rodui t la 

partie résineuse d u b a u m e , et l ' au t re qui , en s 'oxydant , s'est t ransformée 

en acide benzoïque. 

Le benjoin, soumis à la disti l lation, d o n n e naissance à plus ieurs hui les 

parmi lesquelles on t rouve de l ' é ther benzoïque (M. Cahours) . Il est p r o 

bable que cet éther benzoïque n e s'est pas formé pa r la distillation, mais 

qu'il provient du sucre d u végétal qu i , en fermentant en présence de 

l'acide benzoïque, a p rodu i t l ' é ther benzoïque. 

On retrouve encore, p a r m i les p rodu i t s de la distillation d u benjoin, 

de l'acide phénique . 

L'action de l 'acide azotique su r le benjoin d o n n e des dérivés a p p a r t e 

nant à la série benzoïque et à la série phén ique . L'acide sulfurique p r o 

duit un acide double et deux rés ines . 

Le benjoin sert à p r é p a r e r l 'acide benzoïque. 11 en t r e dans la c o m p o 

sition du b a u m e d u Commandeu r . Dissous d a n s l 'alcool, il forme le 

lait virginal. 

RÉSINE DE XANTHORRHEA HASTILIS. 

Cette résine a été examinée pa r M. S tenhouse . Elle est d 'une cou leur 

jaune rouge, d 'une odeur agréable , soluble d a n s l 'alcool et dans l 'é ther . 
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Nous ferons suivre l ' é tude des pr incipales résines d ' un tableau conte

nan t que lques caractères d e p lus ieurs résines encore imparfaitement 

connues : 

Sa dissolution dans l ' hydra te de potasse, t ra i tée pa r l 'acide chlorhydrique, 

laisse déposer d e l 'acide benzoïque et d e l 'acide c innamique . L'acide azo

t ique la convert i t en acide carbazot ique. P a r la distil lation, cette résine 

donne u n e hui le volatile n e u t r e et légère qui possède toutes les propriétés 

d u c innamène et u n e hui le pesante et acide qui a les mêmes propriétés 

q u e l 'acide p h é n i q u e . 

MYROXOCARPINE. C 4 8 H 3 5 0 6 . 

Cette s u b s t a n c e , extrai te par M. S tenhouse d u b a u m e qu'exsude 

u n e espèce d e Myrospermum des envi rons d e S a n - S o n a t e , présente 

l 'aspect d e pr ismes incolores, qu i sont fusibles à 115", insolubles dans 

l 'eau, solubles dans l 'alcool et l 'é ther . 

Le chlore a t taque à chaud la myroxocarp ine et la convertit en une 

mat ière a m o r p h e . L'acide azotique boui l lan t la t ransforme en acide 

oxalique et en u n corps incristal l isable. 
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312 VERNIS. 

V E R N I S . 

Les substances résineuses don t nous venons d ' ind iquer les principales 

propr ié tés sont o rd ina i rement employées à la confection des vernis. 

Un vernis peu t ê t re considéré comme u n e dissolut ion d 'une ou de 

p lus ieurs mat ières rés ineuses dans u n l iquide volatil ou pouvant se des

sécher à l 'air . 

La qual i té d 'un vernis dépend en généra l de la d u r e t é de la résine qu'on 

a dissoute. Nous d o n n o n s la liste des pr inc ipaux corps qu i entrent dans 

la composit ion des vernis : 

Liquides dissolvants. Corps solides. Colorants. 

Huile d'oeillette. Copal. Gomme-gutle. 
Huile de lin. Succin. Sang-dragon. 
Essence de térébenthine. Mastic. Aloès. 
Essence de romarin. Sandaraque. Safran. 
Alcool. Laque. 
Éther. Élémi. 
Esprit de bois. * Benjoin. 
Acétone. Colophane. 

Arcanson. 
Animé. 
Caoutchouc. 

Plus ieurs rés ines peuvent en t r e r imméd ia t emen t dans la composition 

des v e r n i s ; mais d 'au t res , telles q u e la l a q u e et le copal, demandent 

u n e prépara t ion préa lab le qu i dé t e rmine leur solubilité dans l'alcool et 

l ' é ther . 

Des observat ions fort impor tan tes , q u e l 'on doit à MM. Soehnée, dé

m o n t r e n t q u e l 'on r e n d la résine laque soluble d a n s l 'alcool en la laissant 

s 'oxyder à l 'air . 

Les bons vernis doivent p résen te r les caractères suivants : 

1 ° Après la dessiccation, i ls doivent res ter br i l lan ts , sans présenter un 

aspect gras ou t e rne . 

2" Ils doivent adhé re r in t imement à la surface des corps, et pa r consé

q u e n t n e pas s'écailler, m ê m e a u bou t d 'un t emps assez long. 

3" Leur dessiccation doit ê t re aussi r ap ide que possible, sans que leur 

du re t é soit d iminuée . 

On d o n n e le n o m de vernis gras aux vernis qu i cont iennent une cer

taine quan t i t é d 'hui le grasse siccative. On emploie en généra l , dans les 

vernis gras de b o n n e qual i té , le copal ou le succin . 

Les vernis à l'alcool peuvent suppor t e r le poli , mais présentent en 

général moins de solidité que les vernis à l 'essence : l 'alcool, en effet, 
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C O M P O S I T I O N DE QUELQUES V E R N I S . 

Vernis siccatif pour meubles. 

Copal tendre 90 grammes. 
Sandaraque 100 
Mastic 90 
Térébenthine 75 
Verre pilé 100 
Alcool 1000 

Vernis pour violons. 

Sandaraque 120 grammes. 
Laque en grains ' 60 
Mastic 3° 
Benjoin 30 
Verre pilé 120 
Térébenthine ' · · 6 0 

Alcool 1000 

Vernis a poncer pour meubles. 

Sandaraque 250 grammes. 
Mastic 26 
Sarcocolle 25 
Térébenthine de Venise 30 
Benjoin , 8 
Alcool 500 

Vernis pour donner au laiton la couleur de l'or. 

Laque en grain k 180 grammes. 
Succin fondu 60 
Gomme-gutte 6 
Extrait de santal rouge 1 
Sang-dragon 35 
Safran. , 2 
Verre en poudre 120 
Alcool < 100° 

s'évapore plus r ap idemen t q u e l 'essence et laisse comme résidu la s u b 
stance résineuse p u r e ; tandis q u e l 'essence de térébenthine , s 'oxydant au 
contact de l 'air, forme u n e couche rés ineuse qu i d o n n e d e la fixité aux 
résines. L'essence de t é rében th ine appl iquée su r u n objet pour ra i t p r o 
duire à elle seule u n e sor te d e vern is . On corr ige souvent la sécheresse 

'des vernis à l'alcool en y ajoutant u n e cer taine quant i té de substances 
huileuses ou bien des résines mol les . 
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Vernis poor les peintres. 

Sandaraque 120 grammes. 
Mastic 30 
Térébenthine de Venise 6 
Huile de lin cuite .. •· · 750 
Essence de térébenthine 90 

Vernis changeant pour métaux. 

Laque en grains 120 grammes. 
Sandaraque 12° 
Sang-dragon 15 
Curcuma 2 
Gomme-gutte -
Verre pilé 150 
Térébenthine 60 
Essence de térébenthine 980 

Vernis à l'essence pour tableaux. 

Mastic 360 grammes. 
Térébenthine. '. 45 
Camphre 15 
Verre pilé 150 
Essence de térébenthine 11-00 

Vernis de snecin pour le bois doré. 

Colophane 15 grammes. 
Succin 60 
Élémi 30 

Essence de térébenthine 375 

Vernis pour fer. 

Colophane 120 grammes. 
Sandaraque 180 
Gomme-laque 60 
Essence de térébenthine 120 

Alcool 18° 

Vernis a graver sur cuivre. 

Cire jaune Û6 grammes. 
Mastic 30 

Asphalte 15' 

Vernis pour graver sur verre. 

Mastic 15 grammes. 
Térébenthine 7 
Huile d'aspic h 
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CAOUTCHOUC. C8I17. 

C 8 600,00 87,27 
H 7 87,50 12,73 

687,50 100,00 

Historique. 

Cette substance, décri te en 1751 p a r la C o n d a m i n e , a été é tudiée 

principalement par MM. F a r a d a y e t -Payen . 

MM. Gregory, Boucharda t et Himly ont examiné les p rodu i t s de la 

distillation d u caoutchouc . 

Propriétés. 

A 25°, le caoutchouc p u r est incolore, t r anspa ren t , inodore , insipide, 

mou, flexible, ex t rêmement élastique et p lus léger q u e l 'eau : sa densité 

est égale à 0,925. Il n e condui t pas l 'électricité. Ses surfaces, r écemmen t 

coupées, se soudent imméd ia t emen t en t r e elles 

En examinant au microscope une mince l ame de caoutchouc , on r e 

connaît qu'el le est r empl ie de pores i r régul iè rement a r rond i s , c o m m u n i 

quant parfois en t re eux , et qu i se di latent sous l 'influence des l iquides. 

Ainsi, un morceau d e caoutchouc i m m e r g é p e n d a n t u n mois dans l 'eau 

en absorbe environ 26 p o u r 100. 

Le caoutchouc est insoluble d a n s l 'eau et l 'alcool. A froid, le sulfure 

de carbone, l 'éther, la benzine, l 'hui le de pétrole , le pénè t ren t r a p i d e 

ment, le gonflent et le dissolvent en par t i e . 

L'action de ces dissolvants su r le caoutchouc p rouve év idemment q u e 

ce corps n'est pas u n pr incipe u n i q u e . On a p u re t i rer en effet d u caout

chouc du commerce, o u t r e de peti tes quanti tés d 'essence, d e substance 

grasse, d 'a lbumine végétale et de mat iè re colorante : 

1° Une partie facilement soluble , duct i le et p ré sen tan t une forte adhé 

sion avec les corps sur lesquels on l 'appl ique ; 

2° Une au t re par t ie élast ique, t enace et peu soluble . 

Si l'on fait réagir à l 'ébullition les dissolvants que n o u s venons d e citer 

sur le caoutchouc, ce corps para î t se d i ssoudre ; mais ce que l 'on consi 

dère généralement c o m m e u n e dissolut ion, n 'es t q u ' u n mélange formé 

par l'interposition de la par t ie qu i s'est dissoute d a n s les pores de la 

partie insoluble, qui s'est gonflée cons idérab lement et est a lors devenue 

facile à désagréger. C'est en employan t u n e quant i té suffisante de dissol

vant, renouvelée sans agitation afin de ne pas désagréger la par t ie gonflée, 

que l'on est pa rvenu à séparer les deux pr incipes const i tuants d u 

caoutchouc. 
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Les propor t ions dans lesquelles on t r ouve ces deux principes varient 

avec la qual i té d u caoutchouc et la n a t u r e du dissolvant employé : 

l 'é ther a n h y d r e extrai t d u caoutchouc d e couleur a m b r é e 6 6 pour 100 

d e subs tance soluble b lanche ; l 'essence d e té rébenth ine sépare de la 

variété c o m m u n e d u caou tchouc 4 9 p o u r 1 0 0 d e mat ière soluble de 

cou leur j a u n e . 

Le mei l l eur dissolvant d u caoutchouc est u n mé lange de 6 à 8 parties 

d 'alcool absolu et d e 1 0 0 par t ies de sulfure d e ca rbone . (M. PAYEN.) 

Le caoutchouc est a l téré pa r les acides sul fur ique et azotique concen

t rés ; mais il résiste à l 'action d u ch lore et de la potasse. Lorsqu'on le 

refroidit à 0", il se durc i t for tement et n e r e p r e n d sa souplesse primitive 

q u e sous l ' influence de la cha leur . Si on le chauffe g radue l lement , il perd 

sa consistance à 120" , devient v isqueux à 155°, 'e t f o n d a 200° en donnant 

naissance à u n e subs tance hu i leuse : il para î t , d a n s ce cas, éprouver une 

modification i somér ique . Mis en contact avec u n corps en ignition, il 

p r e n d feu et b r û l e avec u n e flamme fuligineuse. 

Quand on soumet le caoutchouc à la dist i l lat ion, il se transforme en 

différents ca rbures d ' hyd rogène : le p lu s volatil de ces hydrogènes car

b u r e s , le caoutchène, e n t r e en ébull i t ion à 14° , 5 ; il cristallise à — 1 5 " en 

aiguilles br i l lan tes qu i fondent à — 1 0 ° . Le caou tchène est isomérique 

avec le gaz oléfiant. La par t ie la moins volati le des produi t s de la distil

lat ion du caoutchouc contient u n a u t r e c a r b u r e d ' hyd rogène également 

i somér ique avec le gaz oléfiant, et qu i a été n o m m é hévéène. Ce carbure 

b o u t à 3 5 1 " et n e se solidifie pas p a r le froid (M. Boucharda t ) . 

Les p rodu i t s in termédia i res , don t le po in t d 'ébul l i t ion varie entre 33° 

et 315° , para issent avoir la composit ion de l 'essence d e térébenthine. On 

a p u en re t i re r u n c a r b u r e d 'hydrogène boui l lan t à 1 7 1 ° , et qui a reçu 

le n o m de caoutchine. La caoutchine se combine facilement avec les acides 

ch lo rhyd r ique et b r o m h y d r i q u e . Le c h l o r h y d r a t e de caoutchine est r e 

présen té p a r la m ê m e formule q u e le c a m p h r e artificiel solide de téré

ben th ine (M. Himly). 

Ces ca rbu re s d ' hyd rogène sont é m i n e m m e n t p ropres à la dissolution 

d u caoutchouc . 

État naturel. — Extraction. 

Le caou tchouc existe dans le suc la i teux de YHevea guianensis, du 

Ficus elastica, d u Jatropha elastica, de l 'ort ie , des euphorbes , des asclé-

pias, d u pavot et de la la i tue. 

Au Brésil, à la Guyane et à Java, p o u r se p r o c u r e r le caoutchouc, on 

p ra t ique a u t ronc des arbres des incisions t ransversa les par lesquelles 

s 'écoule u n suc lai teux qui t ient en suspension 3 1 p o u r 1 0 0 de caout

chouc . Ce suc est appl iqué sur de petites boutei l les d 'argi le , servant de 

mou les et qui on t la forme de poires. On fait o rd ina i r emen t sécher ces 
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moules à un l'eu tle branchages don t la fumée les colore, puis on les 

brise ; le caoutchouc qu i reste conserve la forme d e poires. On l 'expédie 

en cet état ou bien après l 'avoir ta toué de divers dessins. 

En Europe, on rencont re souvent aussi le caoutchouc sous la forme de 

plaques épaisses. Depuis que lque t emps on envoie dans nos contrées le 

suc naturel : en soumet tant ce suc à l 'ébulli t ion, l ' a lbumine qu ' i l contient 

se coagule et entraîne le caoutchouc. 

Pour obtenir le caoutchouc p u r , il faut é tendre le suc na tu re l qui le 

renferme de h fois son poids d 'eau , et a b a n d o n n e r le tout au repos pen

dant vingt-quatre heu re s . Le caoutchouc se sépare et vient nager à la 

surface de la l iqueur sous la forme de c rème. On l 'enlève et après l 'avoir 

mis en suspension dans de nouvel le eau, on le laisse se rassembler encore 

à la surface. En répétant cette opérat ion j u squ ' à ce q u e l 'eau d e lavage 

soit parfaitement l impide, on purifie à peu p rès complètement le caout

chouc. Il suffit alors, p o u r absorber l 'eau d o n t il est imprégné, de l 'étaler 

sur une plaque de porcelaine dégourd ie , et de le compr imer ensuite 

à l'aide d 'une presse (M. Faraday) . 

Usages. 

Les usages d u caoutchouc sont n o m b r e u x , et chaque jou r u n e applica

tion nouvelle de cette substance à l ' industr ie d o n n e au caoutchouc une 

importance p lus considérable : 

En 1852, on a consommé en France 362 700 kil. de caoutchouc valant i 088 000 fr. 
En 1853 — 400 000 — 2 500 000 fr. 

(M. PATEN.) 

Le caoutchouc sert à effacer les traces de crayon sur le papier ; il en t re 

dans la composition de la glu-marine, mélange r emarquab l e pa r la forte 

adhésion qu'il dé te rmine e n t r e les pièces de bois contre lesquelles on 

l'applique. 

La g lu-mar ine est u n e dissolution de caoutchouc dans l 'huile essen

tielle de goudron, à laquel le on ajoute d e la g o m m e laque. On l 'emploie 

à une t empéra ture de 120° environ , p o u r la construct ion d e mâts 

d'assemblage, pour r épa re r les cassures faites à la m e r dans la m â t u r e , 

les vergues, etc. 

Le caoutchouc sert à p r épa re r les tubes si f réquemment employés dans 

les laboratoires de chimie. On en fabrique cer tains ins t rumen t s de chi

rurgie qui exigent de la souplesse et de la flexibilité ; mais son principal 

usage consiste dans la p répara t ion des d raps imperméables , des c h a u s 

sures, des bretelles et des au t res objets d 'habi l lement qui demanden t de 

l'élasticité. 

Les dissolvants don t on fait usage d a n s les ar ts p o u r dissoudre le 

caoutchouc sont : l 'é ther , le sulfure d e carbone , l 'hui le de goudron de 
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houi l le , divers ca rbures d 'hydrogène , et par t icu l iè rement ceux qui pro

v iennen t d e la distil lation m ê m e d u caoutchouc ; le l iquide employé 

généra lement est l 'essence d e térébenthine bien rectifiée. 

Caoutchouc volcanisé. — On se sert beaucoup dans les ar ts du caout

chouc sulfuré, q u e l 'on désigne généra lement sous le n o m de caoutchouc 

volcanisé. 

Le caoutchouc acquier t par cette sulfuration des proprié tés qui le 

r enden t précieux p o u r l ' industr ie . Ainsi, tandis que le caoutchouc ordi

na i re durc i t à m e s u r e q u e la t empé ra tu r e s'abaisse au-dessus de 0°, ou 

se ramol l i t pa r l 'action d ' u n e chaleur de 30°, l e caoutchouc volcanisé 

reste parfai tement flexible ma lg ré le froid, et n ' acquier t pas même à 50" 

cette mollesse qui oblige à res t re indre les usages d u caoutchouc pur . De 

p lus , il n e présente aucune adhérence avec les corps sur lesquels on 

l 'appl ique. 

Il résul te d 'expériences nombreuses , exécutées dans le b u t de connaître 

les condit ions indispensables à la vulcanisation d u caoutchouc et la nature 

des p rodu i t s de cette opération : 

1° Que le caoutchouc p longé dans le soufre ma in t enu à 115° absorbe 

pa r capil lari té 15 centièmes de son poids de soufre, sans q u e ses propriétés 

se modifient ; 

2° Que la sulfuration exige p o u r s'effectuer u n e t empéra tu re de 150° 

envi ron , sou tenue seulement pendan t que lques minu tes , car l'action de 

la chaleur , en se pro longeant , dé te rmine l 'absorpt ion d ' une plus grande 

quant i té de soufre, qu i r end le caoutchouc d u r et fragile ; 

3° Que p e n d a n t la réaction du soufre su r le caoutchouc, il se dégage 

cons t ammen t de l ' hydrogène sulfuré sans q u e la composition du caout

chouc paraisse changer ; 

W Que le caoutchouc sulfuré convenablement re t ient seulement 1 à 

2 centièmes de son poids de soufre en combinaison. Le reste de ce qui 

est absorbé , c'est-à-dire 15 ou 20 centièmes, se t rouvan t interposé dans 

les pores et pouvan t ê t re extrai t , soit à l 'a ide de dissolvants tels que 

l ' é t h e r , la b e n z i n e , le sulfure de c a r b o n e , e tc . , soit pa r une action 

mécan ique comm e le frottement, les extensions et contractions alter

nat ives . 

C'est à la présence de ce soufre interposé qu 'on doit attr ibuer les 

a l téra t ions que subit le caoutchouc volcanisé lo r squ 'on le chauffe au-dessus 

de 120°, ou bien lo rsqu 'on le laisse longtemps en contact avec certains 

mé taux , tels que l 'argent , le p l o m b , l 'or, etc. Sous l ' influence de la cha

l eu r , le soufre, existant à l 'état l ibre , se combine avec le caoutchouc et 

le r end cassant ; les mé taux , de leur côté, se sulfurent et d iminuent ainsi 

les p ropor t ions de soufre qu i en t ren t dans la composit ion d 'un caoutchouc 

volcanisé d e b o n n e qual i té . 

Du reste, la combinaison du soufre interposé et du caoutchouc s'effectue 
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TRAITEMENT INDUSTRIEL D û CAOUTCHOUC. 319 

lentement à la t empéra tu re ord ina i re ; aussi le caoutchouc volcanisé 

répand-il toujours u n e odeur d 'hydrogène sulfuré, et acquier t à la longue 

une rigidité et u n e fragilité assez g randes . (M. PAYEN.) 

Nous examinerons m a i n t e n a n t les diverses mé thodes par lesquelles on 

sulfure le caoutchouc. 

Un des procédés les plus simples consiste à p longer le caoutchouc en 

lame dans du soufre chauffé à 112", j u s q u ' à ce q u e 1/15 environ d u 

soufre ait été absorbé, puis à élever e t à ma in ten i r p e n d a n t que lque temps 

à 150° la température d u caoutchouc . 

On peut aussi por te r à 150° u n mé lange de fleurs de soufre et d e 

caoutchouc, et maintenir cette t e m p é r a t u r e j u s q u ' à ce que la sulfurat ion 

soit complète. 

Lorsqu'on immerge le caoutchouc d a n s u n mélange formé de 100 p a r 

ties de sulfure de carbone et de 2,5 par t ies de p ro toch lorure de soufre, le 

liquide pénètre dans les pores d u caoutchouc, le gonfle, y dépose d u 

soufre provenant de la décomposit ion d u ch lo ru re , qui opère alors la 

vulcanisation. En re t i rant ensui te le caoutchouc d u mé lange sulfureux 

et en le plongeant dans l 'eau p o u r décomposer le ch lo ru re qu i res te à la 

surface, on empêche u n e sulfuratiort t r op forte des par t ies externes , qu i 

deviendraient cassantes sans cette précaut ion. 

Le polysulfure de calcium s 'emploie éga lement à différents états p o u r 

opérer la sulfuration du caoutchouc : 

1° On se sert d ' une dissolution d e polysulfure de calcium m a r q u a n t 

25° à l 'aréomètre Baume, et q u e l 'on main t ien t en vase clos à la t e m p é 

rature de 140°, après y avoir p longé les objets d e caoutchouc déjà c o n 

fectionnés. Au bout de trois h e u r e s d ' immers ion , le caoutchouc est re t i ré , 

lavé avec une eau alcaline d ' u n e densi té égale à 6°, pu is avec de l 'eau 

pure. En opérant ainsi, on a r r ive toujours à u n e sulfurat ion convenable . 

2° Le caoutchouc, r édu i t en lames rugueuses , est s a u p o u d r é avec u n 

mélange formé de h par t ies d e fleurs de soufre 'e t de 50 par t ies de chaux 

éteinte. On le fait ensuite passer en t r e des cyl indres écraseurs qu i l ' incor

porent int imement avec les mat ières pu lvé ru len tes , pu is on le t ravai l lé 

par les procédés usuels . Lor sque les objets tels q u e les tubes , les lames , 

les étoffes, etc. , sont confectionnés, il suffit, p o u r en effectuer la sulfura

tion, de les tenir plongés p e n d a n t u n e h e u r e dans la vapeur d 'eau. La 

superficie, perdant du sulfure de calc ium pa r l 'espèce de lavage qu'el le 

subit, ne se t rouve pas p lus sulfurée que cela n 'es t nécessaire, et présente 

alors une souplesse que l 'on conserve difficilement pa r les divers modes 

de sulfuration que n o u s avons décrits p r écédemmen t . 

TRAITEMENT INDUSTRIEL DU CAOUTCHOUC. 

Nous donnons ici le r é s u m é des pr incipales t ransformat ions q u e 
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subi t le caoutchouc b r u t p o u r ê t re convert i en feuilles, en lames, et en 

étoffes. 

Les détails d e ce t ra i tement nous ont été fournis pa r l 'excellent précis 

d e chimie industr ie l le publ ié de rn iè rement pa r M. Payen . 

Les lames et les boutei l les de caou tchouc , suffisamment amollies par 

u n e immers ion d a n s de l 'eau à o0°, sont rédui tes en fragments que l'on 

convert i t , à l 'aide de la cha leur et d ' u n e pression suffisante, en pains ou 

blocs. 

Ces blocs ainsi ob tenus servent à p r é p a r e r t ous les objets de caout

c h o u c . 

Feuilles de caoutchouc. — P o u r o b t e n i r des feuilles d e caoutchouc, on 

peu t soumet t r e u n b loc à l 'action d ' un couteau mécan ique , ou bien le 

faire passer en t r e les cyl indres échauffés d ' u n laminoir : le premier 

p rocédé donne des lames épaisses ; le second procédé les feuilles minces 

de caoutchouc . 

Les feuilles minces de caoutchouc sont é m i n e m m e n t propres à la con

fection des pâ tes et des dissolutions de caou tchouc . I l n e faut, en effet, 

q u e les r édu i r e en fragments et les b roye r sous des cyl indres, après les 

avoir plongées p e n d a n t v ing t -qua t r e h e u r e s dans deux ou trois fois leur 

poids d 'essence de té rében th ine , p o u r les convert i r soit en une pâte con

venab le p o u r souder le caoutchouc, soit en u n e solution qu i sert à pré

p a r e r les tissus imperméables . > 

Tissus imperméables. — Le caoutchouc s 'appl ique sur les tissus par 

d e u x méthodes différentes : 

La p remiè re mé thode consiste à é tendre successivement sur l'étoffe des 

couches de caoutchouc pâ teux , en ayan t soin de n ' app l iquer chacuned'elles 

q u e q u a n d celle qu i précède est complè tement sèche. 

L a seconde m é thode consiste à placer u n e feuille peu épaisse de caout

chouc e n t r e deux tissus, et à soumet t re le tou t à l 'action d 'un laminoir. 

Cette de rn iè re m é thode présen te , sur la p r emiè re , l 'avantage de fournir 

des tissus imperméab les qu i n ' on t pas l ' odeur désagréable que les dis

solvants employés dans la p répara t ion des pâ tes de caoutchouc, conv 

m u n i q u e n t aux objets caoutchoutés . 

Feuilles de caoutchouc portant l'empreinte d'étoffes. — Cette fabrication 

tou te nouve l le est fort s imple. Le caoutchouc , r édu i t en pâte, mêlé de 

soufre et coloré, est engagé dans u n laminoi r d 'où il- sort en feuilles 

minces qu i s ' enroulent dans u n t ube de tôle . On interpose entre chaque 

tou r de la feuille de caoutchouc u n tissu damassé ou rayé , selon le dessin 

q u e l 'on veu t ob ten i r . Les cy l indres d e tôle , m a i n t e n u s pa r une enve

loppe de toile lacée, sont fortement serrés et chauffés à 135°. Le caoutchouc 

se gonfle, se volcanise et g a r d e ensui te p a r le refroidissement l'empreinte 

d u tissu interposé, ce qu i lui d o n n e l 'aspect d ' u n e étoffe. 

Caoutchouc durci. — On peu t , en mélangean t le caoutchouc avec du 
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brai sec, du soufre et de la magnésie , lui c o m m u n i q u e r u n e dure té qui 

permet de le tailler en forme de peigne, d e baleines, etc. Les divers objets 

que l'on fabrique ainsi n 'on t peu t - ê t r e pas la flexibilité de la corne et 

des fanons de baleine, mais l eur homogénéi té parfaite les r en d moins 

cassants : ils présentent l ' inconvénient grave de développer u n e o d e u r 

très désagréable q u a n d on les frotte. 

Fils de caoutchouc. — Lorsqu 'on veut obtenir des fils de caoutchouc , 

on découpe à rempor te -p ièce u n e l ame d e 1 à 2 cent imètres d 'épaisseur 

en disques de 8 cent imètres de d iamèt re ; puis , à l 'aide d ' u n couteau 

mécanique, on t ransforme ces disques en spirales ou r u b a n s , q u e l 'on 

volcanise à froid pa r immers ion . Les spirales vulcanisées sont ensui te 

présentées à une machine qui , à l 'aide de cinq ou six paires de ciseaux, les 

divise en autant de fils. 

La fabrication des fils cyl indr iques de caoutchouc est t rès s imple , Le 

caoutchouc pâteux est in t rodui t dans u n appare i l assez semblable à 

une presse à vermicelle, où , pa r u n e forte pression, on le force à sort i r 

en fils déliés, qui se r enden t séparément d ' abord sur u n e toile sans fin 

saupoudrée de talc p o u r éviter l ' adhérence , et ensui te dans des vases 

cylindriques animés d ' un m o u v e m e n t de rota t ion qu i dé te rmine les fils 

à s'enrouler en hélice. 

Le long parcours qu 'es t obligé d e faire chaque fil sur la toile favorise 

l'évaporation des dissolvants don t il est imprégné , d e sorte qu' i l a r r ive 

complètement desséché dans le récipient cy l indr ique dest iné à le r e 

cevoir. 

50 kilogrammes de caoutchouc pâ teux peuvent fournir pa r ce t ra i te 

ment 120 000 mètres de fil cy l indr ique . 

Pour augmenter la finesse d e ces fils, on doit les en rou le r su r u n 

dévidoir, en les amenan t , pa r u n e t ract ion convenable , à occuper six fois 

leur longueur première , et les chauffer ensui te à la t e m p é r a t u r e de 150° ; 

le refroidissement n e les con t rac te p l u s . 

GUTTA-PEBCHA. 

On trouve depuis que lque t emps d a n s le commerce u n e substance ve

nant de Chine, que l 'on désigne sous le n o m de gutta-percha, et qui offre 

une certaine analogie avec le caoutchouc . 

La gutta-pereha ressemble souvent à des rognures de cui r ou à d e la 

corne. Elle est b lanchâ t re , d u r e , tenace , flexible et poreuse . El le conduit 

mal l'électricité. Sa densité est égale à 0 ,979. 

Sous l'effort d 'une t ract ion qu i peu t doub le r sa longueur , la gu t t a -

percha prend une t ex tu re fibreuse ; devenue a lors peu extensible, elle 

résiste facilement à des secousses qui l ' aura ient r o m p u e dans son état 

primitif. 
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522 GUTTA-PERCHA. 

Lorsqu 'on chauffe la gu t ta -percha , elle s 'amollit et acquier t de l'élas

ticité : on peu t en que lque sorte la pétr i r d a n s l 'eau boui l lante . Soumise 

à la dist i l lat ion, elle se décompose en d o n n a n t des hui les qu i -sont très 

inf lammables . 

La gu t t a -pe rcha est insoluble dans l 'eau, peu soluble dans l'alcool 

et l 'é ther a n h y d r e s . El le se dissout en peti te quan t i t é dans l'huile 

d'olive boui l lante qu i la dépose p a r le refroidissement. La benzine, 

le sulfure de carbone , le chloroforme et l 'essence de térébenthine la 

dissolvent a isément à chaud . El le résiste à l 'action des dissolutions 

alcalines, de l 'acide ch lo rhydr ique et de l 'acide fluorhydrique ; aussi 

p e u t - o n conserver ce dern ie r acide dans des flacons de gutta-percha 

(M. Staedeler ) . 

L'acide sulfurique concent ré la c h a r b o n n e ; l 'acide azotique la convertit 

en u n e mat iè re rés ineuse j a u n e . 

La gu t t a -pe rcha cont ient , ou t re de peti tes quant i tés d e matières étran

gères, trois pr incipes immédia t s q u e l 'on peu t séparer à Vaide de l'alcool 

absolu et boui l lan t : 

1° La par t ie n o n dissoute pa r l 'alcool, et don t la propor t ion varie de 

7 5 à 8 0 p o u r 1 0 0 , const i tue la gutta p u r e . Cette subs tance est blanche, 

opaque , élast ique, fusible vers 1 0 0 ° , soluble dans la benzine, le chloro

forme, le sulfure d e carbone , l 'essence d e t é rében th ine , insoluble dans 

l 'alcool et l ' é ther . 

2° L 'extrai t a lcoolique de gu t t a -pe rcha dépose en refroidissant des 

cr is taux m ame lonnés qui , trai tés à froid pa r l 'alcool, cèdent à ce dissol

van t u n e rés ine (fluavilé) j a u n â t r e , d i aphane , cassante, p lus dense que 

l 'eau, fusible à 50° , soluble à froid d a n s l 'é ther , l 'essence de térébenthine, 

le chloroforme, la benzine, ina t taquable pa r les acides affaiblis et les 

dissolutions alcalines é tendues . 

3 ° La rés ine b l a n c h e (albané) qui forme le rés idu est cristallisable, 

fusible à 160° , t rès soluble dans l 'alcool absolu , l 'essence de térébenthine, 

le sulfure d e carbone et le ch loroforme. El le se r app roche de la bréane 

p a r p lus ieurs d e ses caractères . (M. PAÏEN.) 

La gu t t a -pe rcha , a r r ivan t de la Chine, n 'es t o rd ina i rement employée 

qu ' ap rès avoir subi l 'épurat ion su ivante . 

On Tape d ' abord la gut ta b r u t e dans l 'eatl froide, qui enlève les 

sels solubles , la majeure par t ie des mat ières organiques et terreuses 

avec lesquels Cette subs tance est toujours mélangée , puis on achève le 

lavage dans u n e série d e g rands bassins rempl i s d 'eau tiède. Le ré

sidu est ensui te ma in t enu à là t e m p é r a t u r e de 110° environ pour le 

r é d u i r e en u n e seule masse, et chasser les dern ières traces d'eau qui, 

en s ' interposant en t r e les molécules d e gut ta -percha , empêcheraient 

l ' adhérence de ses par t ies et compromet t r a i en t la résistance de ses sou

du re s . 
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NAPHTALINE. C^H*. 

C» 1500,00 93,75 
H* 100,00 6,25 

1600,00 100,00 

Historique. 

Ce carbure d 'hydrogène a été découver t , en 1 8 2 0 , pa r G a r d e n , 

dans le goudron de hou i l l e ; sa composition a été dé te rminée pa r 

M. Faraday. 

Depuis les beaux t ravaux de Lauren t , la naph ta l ine est devenue un 

des corps les mieux étudiés de la chimie organique. 

Propriétés. 

La naphtaline cristallise en lames rhomboïda les , incolores et t r a n s p a 

rentes. Lorsqu'elle a été ret irée du goudron d e gaz, son odeur est forte et 

désagréable; elle est insoluble d a n s l 'eau et se dissout facilement dans 

l'alcool et l 'éther ; elle fond à 79° et bou t à 217°. E l le est combust ible et 

brûle avec une flamme fuligineuse. Sa densi té est 1 ,048; sa vapeur 

a pour densité 4,528 : elle est sans action sur les réactifs colorés . 

Préparation. 

La naphtaline Se p rodui t dans la distil lation d 'un g r a n d n o m b r e de 

corps organiques. On la t rouve d a n s les p rodu i t s de la distillation du 

benzoate de chaux, de la houi l le ; elle se forme q u a n d on fait passer des 

vapeurs d'alcool ou de c a m p h r e à t ravers u n t ube de porcelaine chauffé 

au rouge. On la p répare o rd ina i rement en disti l lant le goudron d e gaz : 

Ainsi épurée et chauflée, la gu t t a -pe rcha est assez mol le , adhesive, 

susceptible de s'étirer en tubes de tous d iamètres , de se laminer en feuilles 

ou en courroies de toute épaisseur. 

On en fabrique o rd ina i rement des manches d e fouet et des c r a 

vaches. 

La gutta-percha s 'altère spon tanément , dégage u n e o d e u r p iquan te et 

devient très friable. Cette modification est souvent cause de la r u p t u r e des 

instruments de gut ta-percha (M. Payen) . 
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ACTION OU CBXOBE E T DU B R O M E SUB. LA N A P H T A L I N E . 

L'action d u chlore o u d u b rome su r la naph ta l ine d o n n e naissance à 

trois séries d e composés : 

1" On peu t obtenir d ' abord u n e série de corps dér ivan t de la naphta

l ine p a r subst i tu t ion, et dans lesquels les équivalents d 'hydrogène sont 

remplacés p a r des équivalents de chlore et de b r o m e : 

Naphtaline C M H 8 C2»C1*. 
C2<>H7C1 C2l>H7Br. 
CWCI 2 . . . . . C2°H&Br*. 
C2»HSC18 C2°H5Br3. 
C2(>H4C1< C2°H<BH. 

C 2 o H 2 c i 6 . . . . . cPWBrCI*. 

2 ° Le chlore peu t former avec la naph ta l ine u n b ich lo ru re ; les équi

valents d 'hydrogène d e ce b ich lorure p e u v e n t ensui te ê t re remplacés par 

des équiva len ts d e chlore ou de b r o m e : 

Bichlorure de naphtaline CMH 8C1 2. 
C2°H6C12,C12. 

C 2o H 8Br 2 ,Cl 2 . 

C 2 0 H 5 B r 3 j C l 2 . 

3° Dans la réact ion d u chlore su r la naphta l ine , il peu t se former un 

q u a d r i c h l o r u r e d e naphta l ine d o n t les équivalents d 'hydrogène peuvent 

les p remie r s p rodui t s de la distillation d o n n e n t , p a r le refroidissement, 

des cr is taux de naph ta l ine i m p u r e . On la purifie en la dist i l lant dans une 

capsule que l 'on recouvre d 'un cône d e car ton ; elle se condense à la 

man iè re d e l 'acide benzoïque, en belles lames micacées qu i se déposent 

con t re les paro is d u cône. 

On p e u t se p rocure r facilement de la naph ta l ine dans les usines à gaz, 

où on la t rouve en quant i té quelquefois t rès considérable dans les 

t u y a u x d e condensat ion. Il suffit de la dist i l ler u n e ou deux fois, et 

de la faire ensuite cristalliser d a n s l 'alcool p o u r l 'obtenir parfaitement 

p u r e . 

Si l 'on t rouvai t que lque application indus t r ie l le à la naphtaline, ce 

c a r b u r e d 'hydrogène pour ra i t ê tre l ivré à t rès bas pr ix au commerce. 
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ACTION DIT CHLORE ET DU BROME SUR LA NAPHTALINE. 3 2 5 

être remplacés, co mme d a n s les composés précédents , par du chlore o u 

du brome; il existe un q u a d r i b r o m u r e de naphta l ine : 

Quadrichlorurc de naphtaline C20I18CI4. 
C20H'CI,CK 
C20H8C12,C1. 

C 20 H 6 B r 2CH. 

Quadribromure de naphtaline C wH 8Brt 

Un grand nombre des dérivés chlorés de la naphta l ine sont isomorphes 

et présentent en t re eux u n e analogie r e m a r q u a b l e . 11 en est de m ê m e 

pour plusieurs dérivés b r o m e s de ce ca rbure d 'hydrogène . 

Nous indiquerons dans les tableaux suivants leurs noms , leurs for

mules, leurs propriétés principales et l eur m o d e d e product ion : 
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NOMS DES DERIVES. 

Naphlaline chlorée, C»°H7C1. 

/ Modifîca -
/ lion a. 

( Modifica
tion b. 

[ Modifica
tion c. 

, 1 1 ™ lModifica-

Î sept 

N A P H C I S H « C l ' h l 0 r e < ! ' ' m 0 d i f i C a - < 

Liquide huileux et 
incolore. 

I ISORAÉRI-
V QUES. 

Naphtaline trichlorée, 

1 Modifica-

F Modifica
tion f. 

Modifica-
! tion g. 

/Modifica-
( tion A. 

Modifica • 
tion i. 

| Modifica
tion j . 

I 
Il en 
existe 
sept /Modifies-

[ raodifica-\ tion k. 
tions 

isoméri-
ques. 

^Modifîca. 
tion l. 

Modifica -
lion m. 

Modifica
tion n. 

Aiguilles incolo
res et inodores. 

Prismes à 6 pans. 

Aiguilles incolo
res. 

Tables rhomboi
dales incolores 
et inodores. 

Liquide huileux. 

Aiguilles aplaties 

Prismes à 6 pans 
ou aigrettes bar
bues. 

Prismes rhom-
boïdauxàfipans, 
mous comme de 
la cire. 

Longues aiguilles 
rhomboidales. 

Prismes incolores 
terminés par des 
aiguilles rhom
boidales. 

Aiguilles BRILLAN 
TES. 

AIGUILLES INCOLO
RES D'UN ASPECT 
SOYEUX. 

Aiguilles blanches)93" 
lamelleuses. 

P O I N T 

de 

fusion 

E T A T 

après la fusion. 

Entre 

31* 

50". . . 

Vers 
101° . 

95 · . 

75° 

66' . , 

78 à 80' 

6 9 à 7 0 ° 

Vers 
90». 

400- . . 

A chaud, naphtaline' 
trichlorée ou qua-| 
drichioréc. 

Quadrichlorure de 
naphtaline bichloree. 

Naphtaline trichlo
rée i. 

Masse fibreuse, 

Lamelles 

Aigrettes bar
bues et ra
diées. 

Cristaux rec
tangulaires. 

Cristaux rec
tangulaires 
très mous. 

Rosaces trans
lucides deve
nant peu à peu 
opaques. 

Rosaces trans
lucides qui de-1 

viennent opa
ques lorsqu'on 
les touche. 

Masse aciculaï-
re translucide. 

Rosaces micro
scopiques 

translucides. 

Cristaux rec
tangulaires. 

ACTION 

du chlore. 

Quadrichlorure de 
naphtaline hicUlo-
rée solide. 

Produit chloré inde-' 
terminé. 1 

Quadrichlorure de 
naphtaline bichloree; 
liquide. 

I. — TABLEAU INDIQUANT LES NOMS , LES FORMULES , LES CARACTÈRES PRINCIPAUX 
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Acide bromhydrique et 
quadribromure de 
naphtaline bromo-
chlorée. 

Naphtaline bicbloro 
bromée. 

Quadribromure de na
phtaline bichlorée. 

Naphtaline bibromo-
bicbiorée y. 

ACTION 

du brome. 

Matière cristalline 

prewpic jusüluble 

dans l 'élher. 

S O L U B I L I T E 

daps l'alcool. I dans l'éther, 

Très solubles.. 

Très solubles. . 

Assez solubles. 

Très solubles. . 

Peu toluoles. . 

Peu solubles. 

Assez solubles. 

Solubles. . . . 

Solubles. . . 

Assez solubles. 

Très peu solu-
bles* 

Assez solubles. 

Très soluble. 

Très solubles. 

Très solubles. 

Très solubles. 

Très solubles. 

Peu solubles. 

Très solubles. 

Très solubles. 

Solubles. 

Très solubles. 

Très solubles. 

Peu solubles. 

T i e s s o l u b l e s . 

dans l'huile 
de pétrole. 

MODE D E P R O D U C T I O N . 

Produit en décomposant le bichlorure de 
naphtaline par une dissolution alcoolique 
de potasse. 

Obtenue en distillant le quadrichlorure dej 
naphtaline a. 

[Produits en faisant agir une dissolution] 
alcoolique de potasse sur le quadrichlo
rure de naphtaline a. 

Obtenus en distillant le quadrichlorure de] 
naphtaline a. 

Obtenues en faisant passer du 011101*6 sur] 
un excès de, naphtaline birazotique chauf
fée à 185 · . 

Produits en décomposant par la potasse] 
dissoute dans l'alcool, le quadrichlorure] 
de naphtaline chlorée huileux 

Produits en faisant agir le chlore sur la] 
naphtaline bichlorée 6 fondue. 

Produites en décomposant par la potasse en 
dissolution alcoolique le quadrichlorure] 
de naphtaline chlorée cristallisée y. 

Obtenus en décomposant par la potasse] 
dissoute dans l'alcool le quadrichloruroj| 
de naphtaline chlorée cristallisée '/. 

Produites en distillant le quadrichlorure de] 
naphtalipe chlorée cristallisée y. 

p r é p a r é e s en traitant p a r l ' a c i d e s u l f i i r i q u e j ! 

f u u i a u l l ' h u i l e b r u t e q u i accmuuague Uj 

i j u a d r i c h l o n u ' C de n a p h t a l i n e c h l o r é e 7.1 
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NOMS DUS D E R I V E S . 

/Modifica -
lion 6. 

Naphtaline quadrichli 
rée, C"H 4 CI ; 

' 1 1 e " \ Modifica-

°") JITh',!L/ Modifica-' modifica 
tions 

isomeri-
^ fjiies. 

fìca-
tìon q. 

Modifica-
tion r. 

\ 
Naphtaline gexclilorée, C a ° H a C l B . 

Naphtaline perchlorée, C*°CK8. 

Naphtaline bromee, C ï 0 H 7 B r . 

Naphtaline bibromée, C a o H 6 B r a . 

Naphtaline tribromée t C a o H ß B r 3 . 

Í
I1 en existe / Modifica -

deux modi- \ tion s. 
flcations { Modifica-

isoinériques. [ tion Í. 

Naphtaline bromobîchlorée, C Î O H 8 BrCl*. . 

Naphtaline bronio-
Itrichlorée, C S 0 H*BrCI 3 

Naphtaline bibromo-
biehlorée,C a oH4Br aCl*. 

Naphtaline liibronio-
tr ichlorée ,C î 0 H 3 Br a CI a 

Prismes à 6 pans, 
légèrement jau
nâtres. 

Prismes brillants. 

Aiguilles blanches 
et flexibles, d'un 
éclat soyeux. 

Aiguilles fines et 
courtes, groupées 
en mamelons. 

Prismes à 6 pans 
mous comme de 
la cire. 

Aiguilles cassan
tes d'un jaune 
pâle. 

Huile incolore. . 

Modifica -
tion cd 

Lungues aiguilles. 

Aiguilles plates et 
déliées. 

Aiguilles blanches 
élastiques. 

Prismes obliques 
ù base oblique. 

Fines aiguilles in
colores. 

Prismes incolores, 
mous* comme de 

la cire. 

Prismes à 6 pans, 
mous comme de 
la cire. 

Prismes obliques à 

base oblique, 

Prismes brillants 
et transparents. 

Prismes incolores. 

Prismes très nets 
et très brillants 

Poudre blanche. 

P O I N T 

de 

fiision. 

106· , 

1 2 5 · . 

170« 

125° . 

59°. 

6 0 ' . 

80°. 

170· , 

166° . 

E T A T 

après la fusion. 

Rosaces mi
croscopiques. 

Aiguilles 

Aiguilles 

Rosaces 
diées. 

Rosaces mi
croscopiques. 

Masse fibreuse, 

Cristaux ree -
tatigulaires. 

Rosaces mi' 
croscopiques. 

Rosaces mi
croscopiques. 

Aiguilles la
mellaires. 

Masse fibreuse. 

Prismes longs 
et incolores. 

Cristaux rec
tangulaires. 

ACTION 

du clilore. 

Naphtaline sexchlo-
rée. 

Chlorure de naphu 
line bromee et huile] 
chlorée et bromée. 
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ACTION 

du brome. 

Très peu solu
bles même à 
chaud. 

Naphtaline bibromée | 
et autres produits 
bromes. 

dans l'alcool. 

Peu solubles, 
même à chaud. 

Assez solubles. 

Très solubles. 

Peu solubles. 

Peu solubles. 

Assez solubles 

Très peu solu
bles. 

Très peu solu
bles. 

A peine solu-

A peine solu
bles , même 
dans l'alcool 
bouillant 

dans l'éther. 

solubles 
dans l'élher 
alcoolisé. 

Très peu solu
bles. 

Peu solubles. 

Peu solubles. 

Assez solubles. 

Peu solubles, 
même à chaud. 

Très solubles. 

Peu solubles. 

Peu solubles. 

Très solubles. 

Assez solubles 

Assez solubles. 

Très peu solu
bles. 

Fort peu solu
bles. 

Presque insolu
bles. 

Solubles dans 
l'éther bouil
lant. 

Presque inso
luble. 

dans l'huile 
de pétrole. 

A peine so
lubles à froid 
très solubles à 
chaud. 

Peu solubles à 
froid, très so
lubles à chaud. 
Très solubles. 

Solubles à 
chaud. 

MODE D E P R O D U C T I O N . 

Solubles 
à chaud dans 

l'huile 
de pétrole. 

Obtenus en traitant par le chlore la naph
taline trichloréc fondue h. 

Produite en distillant le quadrïchlorure de|| 
naphtaline bichlorée t. 

Obtenues en faisant agir la potasse dissoute)! 
dans l'alcool sur le quadrïchlorure dcjj 
naphtaline bichlorée liquide fi. 

Produites en décomposant à chaud par unejj 
dissolution alcoolique de potasse le qua
drïchlorure de naphtaline bichlorée e. 

Obtenus en faisant agir le chlore sur laj| 
naphtaline trichlorée fondue h. 

Produites par l'action du chlore sur laj 
naphtaline trichlorée fondue h. 

Préparée en faisant agir le brome sur 
naphtaline. 

Produites en traitant la naphtaline par unjj 

excès de brome. 

Obtenues en chauffant la naphtaline bibro-
mée avec un excès de brome. 

Î Produits en distillant le quadrihromure de|| 
naphtaline bibromée. 

Préparées en laissant plusieurs jours en 
contact la naphtaline bichlorée b avec 
du brome en excès. 

Produits en exposant plusieurs jours à l'in
fluence de la radiation solaire un mélange] 
de brome et de naphtaline trichlorée h. 

Obtenus en faisant passer du chlore sur 
la naphtaline bibromée fondue. 

Obtenus en distillant le quadrihromure doj 
naphtaline bibromée «. 

Produits en versant du brome sur la naph~j| 
taline bichlorée e. 

Résultant de l'action du chlore sur la] 
naphtaline bibromée. 

Produits en décomposant à chaud par une 
dissolution alcoolique de potasse le 
quadrïchlorure de naphtaline bibromo-
chlorée. 

Obtenue en exposant au soleil un mélangejl 
formé de brome et de bichlorur* dej| 
naphtaline. 
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3 3 0 NAPHTALINE. 

U. — TABLEAU INDIQUANT LES NOUS, LES FORMULES, LES CARACTÈRES PRINCIPAUX 

NOMS D E S D E R I V E S . 

Bichlorure de naphtaline, C ' W C l 2 . 

Bichlorure de naphtaline bromée 
C^H'BrCl». 

Bibromure de naphtaline bibromée 
C»»H 6 Br»,Br s . 

/•Modifr 
f Hen j cation1 

Í existe 

|Quadrichloruredenaph-I J^j;« 
I .aline, 0 ^ . " l ^ o t Í M o d i ü -

f isomé-f cation 
V riques 

JlYicbJorobromure de napht. ,C 2 0 H 8 Cl 3 Br. 

Quadrichlorure 
de naphtaline chlorée, 

C 2 0 H 7 CiCl>. 

' On ©n 
con
naît 
deux 

| modifi
cations 
isomé

triques. 

/ Il en 
( existe 

Quadrichlorure de \ deux 
naphtaline bichlorée A modifi-

C a 0 H 6 C l 2 C l 4 . J cations 
F isomé
triques. 

' Modifi
cation 
7· 

Modifi
cation 

f Modifi-! 
cation 

I Modifi 
cation* 
ç. 

Modifi-1 
cation 

33" 

Quadrichlorure de naphtaline bibromée 
€ « H 6 B r * C I * . 

Huile inco -
lore. 

Tables rhom-
boïdales in 
colores. 

Poudre cris
tallisée. 

Rhomboèdres 
incolores et 
transparents. 

Lamelles in 
colores et 
inodores. 

Prismes inco
lores. 

Prismes inco
lores, inodo 
res et trans
parents. 

Huile à peu 
près incolore. 

Cristaux inco
lores , ino
dores et bril
lants. 

Huile. 

Huile. 

Prismes inco
lores. 

POINT 

de 

fusion. 

165° 

155«. 

105°, 

i Aio. 

155° 

Tables rhom
boidales très 
nettes. 

après 

la fusion. 

Tables rhom
boidales ou 
aiguilles ra-

Boules déplus 
d'un pouce 
de diamètre. 

Mamelons ou 
tables obli
ques à base 
rhomboidale, 

Aiguilles, pu 
prismes. 

Prismes . 

PRODUITS 

de la 
décomposition 

par 
}a distillation. 

Acide cblorhy-
drique; naph
taline chlorée 

Brome et un 
hydracide. 

Brome ; acide 
bromhydrique; 
substance cris
tallisée peu so-
luble dans l'é
ther. 

Acide chlorhy- Chlorure de po
drique; naph tassium; naph
taline bichlo talines bichlo-
rée, a,d, e,f. rées, i, t. 

Acide chlorhy- Chlorure de po
drique ; naph tassium; naph
taline bichlo taline bichlo
rée , d. rée, t 

Acide chlorhy-
drique ; naph
taline trichlo-
rée, h, l. 

Naphtaline tri—' 
chlorée A, et| 
matière hui
leuse. 

Acide chlorhy-
drique; naph
taline quadri-
chlorée, o,p. 

Naphtaline qua
dri chlorée ,o. 

Naphtaline qua-1 
drichlorée,^. 

Naphtaline bro~| 
motrichlorée 
et naphtaline 
quadrîchlorée 
9-

PRODUITS 
de la 

Chlorure de po
tassium; naph
taline chlorée, 

Chlorure de po
tassium; naph
taline trichlo-
rée, h,),k. 

Mêmes produiU 
queparladis»! 
filiation. 

Chlorure de po
tassium; naph-| 
taline quadri' 
chlorée, r. 

Même produitl 
que par li| 
distillation. 

Même produill 
que par li| 
distillation. 

Substance cris
talline fres 
soluble dub 
l'éther. 
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ET LE MODE UE PRODUCTION DES CHLORURES ET DES BROMURES PE NAPHTALINE. 

dans l'alcool. 

Très soluble. 

|A P«» soin-] 
bles. 

Très solubles. 

Pea solubles. 

H Rubles. 

SOLUBILITÉ 

dañe l'éther. 

Soluble en tou* 
tes propop-

Peu solubles. 

Peu soluble. 

Assez soluble 
à chaud. 

Très solubles. . 

Très solubles à 

Assez solubles. 

dans i'huile 
de pétrole. 

Très solubles à 
chaud. 

Très solubles, 

Peu solubles. 

ACTION 

du chlore. 

Naphtaline tri-
chlorée, h. 

Divers produits| 
chlorés. 

ACTION 

du brome. 
MODE D E P R O D U C T I O N . 

Obtenue en faisant réagir le] 
chlore sur la naphtaline. 

Produites par l'action du chlorej 
sur la naphtaline bromee. 

Produite en même temps que le 
quadribromure de naphtaline 
bibromée. 

Naphtaline bi~< 
bromo - tri- \ 
chlorée. 

Trichlobroro -
mure de naph-

[ Résultant de l'action du chlore| 
sur la naphtaline. 

Résultant de l'action du brome) 
sur le cfilorure de naphta
line /3. 

/ Résultant de l'action du chlore 
sur le bichlorure de naphta^] 
line a. 

Obtenus en traitant par le chlore 
la naphtaline bichiorée fondue 

Produite par l'action du chlorej 
sur la naphtaline bichiorée a. 

Résultant de l'action du chlore sur] 
la naphtaline bichiorée f. 

Obtenus en faisant passer du chlore 
sur la naphtaline bibromée 
fondue. 
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NOMS D E S D É R I V É S . A S P E C T . 

POINT 

de 

fusion. 

É T A T 

après 

la fusion, 

PRODUITS 

de«la 
décomposition 

par 
la distillation. 

PRODUITS 

delà 
décomposition 

par 
la potasse. 

Quadribromure de naphtaline bichlorée, 
C™H*Cl 2Br*. 

Quadribromure de naphtaline bromo-
chlorée, G"H 6 BrCI,Br 4 . 

Quadribromure de naphtaline bibromée, 
C * ° H 6 B r 8 B r \ 

Quadrichlorure de naphtaline bibrome-
chlorée, C*0H8Br*ClCl4. 

Quadribromure de naphtaline tribroraée, 
C î 0 H 6 B r 2 B r \ 

Prismes inco
lores. 

Prismes inco
lores , d'un 
éclat très vif. 

Tables rhom
boidales. 

Prismes inco
lores. 

Au-dessus 
de 400" 
en se dé-
compo -
sant. 

M0° , en 

se dé
compo
sant. 

Quadribromure de naphtaline bichlorée, 
C™H*Cl 2Br*. 

Quadribromure de naphtaline bromo-
chlorée, G"H 6 BrCI,Br 4 . 

Quadribromure de naphtaline bibromée, 
C * ° H 6 B r 8 B r \ 

Quadrichlorure de naphtaline bibrome-
chlorée, C*0H8Br*ClCl4. 

Quadribromure de naphtaline tribroraée, 
C î 0 H 6 B r 2 B r \ 

Prismes inco
lores. 

Prismes inco
lores , d'un 
éclat très vif. 

Tables rhom
boidales. 

Prismes inco
lores. 

Au-dessus 
de 400" 
en se dé-
compo -
sant. 

M0° , en 

se dé
compo
sant. 

Quadribromure de naphtaline bichlorée, 
C™H*Cl 2Br*. 

Quadribromure de naphtaline bromo-
chlorée, G"H 6 BrCI,Br 4 . 

Quadribromure de naphtaline bibromée, 
C * ° H 6 B r 8 B r \ 

Quadrichlorure de naphtaline bibrome-
chlorée, C*0H8Br*ClCl4. 

Quadribromure de naphtaline tribroraée, 
C î 0 H 6 B r 2 B r \ 

Prismes inco
lores. 

Prismes inco
lores , d'un 
éclat très vif. 

Tables rhom
boidales. 

Prismes inco
lores. 

Au-dessus 
de 400" 
en se dé-
compo -
sant. 

M0° , en 

se dé
compo
sant. 

Brome , acide 
bromhydrique 
et naphtaline 
quadribromée. 

Brome, acide 
bromhydrique, 
et trois sub
stances indé
terminées. 

Brème et autres 
produits indé
terminés. 

Quadribromure de naphtaline bichlorée, 
C™H*Cl 2Br*. 

Quadribromure de naphtaline bromo-
chlorée, G"H 6 BrCI,Br 4 . 

Quadribromure de naphtaline bibromée, 
C * ° H 6 B r 8 B r \ 

Quadrichlorure de naphtaline bibrome-
chlorée, C*0H8Br*ClCl4. 

Quadribromure de naphtaline tribroraée, 
C î 0 H 6 B r 2 B r \ 

Prismes inco
lores. 

Prismes inco
lores , d'un 
éclat très vif. 

Tables rhom
boidales. 

Prismes inco
lores. 

Tables rhom
boidales ou 
masse gom-
meuse trans
parente. 

Brome , acide 
bromhydrique 
et naphtaline 
quadribromée. 

Brome, acide 
bromhydrique, 
et trois sub
stances indé
terminées. 

Brème et autres 
produits indé
terminés. 

Naphtaline bi-
bromotricblo-
rée, a, b. 

Quadribromure de naphtaline bichlorée, 
C™H*Cl 2Br*. 

Quadribromure de naphtaline bromo-
chlorée, G"H 6 BrCI,Br 4 . 

Quadribromure de naphtaline bibromée, 
C * ° H 6 B r 8 B r \ 

Quadrichlorure de naphtaline bibrome-
chlorée, C*0H8Br*ClCl4. 

Quadribromure de naphtaline tribroraée, 
C î 0 H 6 B r 2 B r \ 

< 

Brome , acide 
bromhydrique 
et naphtaline 
quadribromée. 

Brome, acide 
bromhydrique, 
et trois sub
stances indé
terminées. 

Brème et autres 
produits indé
terminés. 
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DUS L'ALCOOL. 

SOLUBILITÉ 

dans i'éther. 

Très peu solu
bles , même à 
cbaud. 

Très peu solu
bles , même à 
chaud. 

Très peu solu
bles , même à 
chaud, I 

Très peu solu-

dans l'huile 
de pétrole. 

du chlore. du brome. 
MODE D B P R O D U C T I O N . 

Préparés en traitant par le brome] 
la naphtaline bichlorée d. 

Produits en faisant agir un excès 
de brome sur la naphtaline] 
chlorée. 

En versant du brome sur la naph-j 
taline ou sur la naphtaline bi 
brornée. 

Obtenus en traitant par le chlore! 
le quadricblorure de naphtaline] 
bibromée. 

Produits en chauffant du brome, 
avec la naphtaline bibromée. 
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A C T I O N DE L ' A C I D E A Z O T I Q U E S U R L A N A P H T A L I N E . 

L'acide azotique enlève successivement à la naph ta l ine des équivalents 

d 'hydrogène qu i sont r emplacés p a r des équivalents d'acidehypo-azotique, 

et p rodu i t ainsi les composés suivants : 

La naphtaline proto-azotique est d ' u n j a u n e de soufre, insoluble dans 

l 'eau, t rès soluble à chaud d a n s l 'alcool et l ' é ther . E l le est cristallisable 

en pr ismes à six pans , fusibles à U5° et volatils sans décomposition. 

Distillée sur de la ba ry t e , elle se décompose, dégage de l 'ammoniaque, 

d e la naphta l ine , et p rodu i t u n corps solide et cristall in C 2 0 H 7 0 nommé 

naphtase (M. L a u r e n t ) . 

M. Zinin a r econnu que la naph ta l ine pro tb-azo t ique , dissoute dans 

l 'alcool et soumise à l 'action de l 'acide su l fhydr ique , p rodu i t une sub

stance bas ique à l aque l le il a d o n n é le n o m d e naphtalidame. 

Cette réaction curieuse, don t M. Zinin a général isé l 'emploi pour la 

p répara t ion des alcalis organiques artificiels, s 'explique pa r l'équation 

suivante : 

La naphta l ine p ro to -azo t ique , t rai tée p a r le su in te d'ammoniaque, 

d o n n e naissance : 1° à l'acide thionophtamique C 2 0 H 9 AzS0 3 , qui forme 

avec les bases des sels rougeât res ou violacés, cristallisables et solubles 

dans l 'eau ; 2° à l'acide sulfonaphtalidamique C 2 0 H 9 A z S 0 3 qui offre 

l 'aspect d'aiguilles incolores, d ' u n éclat soyeux, solubles dans l'eau et 

d a n s l 'alcool. 

Les sulfonaphtalidamates cristall isent fac i lement ; l eurs dissolutions, 

vues d e différentes positions, p résen ten t des nuances rouges, azurées ou 

violacées, d u plus be l effet (M. Piria). 

Le chlore t ransforme la naph ta l ine pro to-azot ique en naphtaline tri-

chlorée h ou en naph ta l ine quadr ich lorée o. 

L'acide sulfurique fumant la convert i t en un acide sulfonaphtalidique 

nitré C 2 0H 7(ÂzO*),SO 3 . 

P o u r obteni r la naph ta l ine pro to-azot ique , on mé lange à froid 1 partie 

de naphta l ine avec 5 par t ies d 'acide azotique d ' u n e densité de 1,3, et après 

avoir bien agité p o u r faciliter l 'action de l 'acide, on abandonne la masse 

à e l l e - m ê m e . La naph ta l ine pro to-azot ique se dépose au bout de quel

ques j o u r s . 

La naphtaline bi-azolique cristallise en p r i smes rhomboïdaux , fusibles 

à 185°, t rès peu solubles d a n s l 'alcool et p lus solubles dans l 'éther. 

c20H'(AzO4) 
C20H6(AzO4)2 

C2,>H*(Az04)3 

Naphtaline proto-azotique. 
Naphtaline bi-azotique. 
Naphtaline tri-azotique. 

C20H'(AzO4) + 6HS = C2 0H9Az + 4HO + 6S. 
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Ce corps, traité par u n e dissolution alcoolique de potasse, se change en 

un acide noir part iculier , l'acide nitronaphtalésique. 

Le sulfhydrate d ' ammoniaque la convert i t en u n e base nouvel le , la 

seminaphtalidame C 2 0 H 1 0 Àz 2 . 

On prépare la naphta l ine bi -azot ique en faisant d issoudre jusqu ' à refus 

de la naphtaline dans l 'acide azotique boui l lan t . La l iqueur dépose pa r le 

refroidissement de beaux cr is taux d e naphta l ine bi-azot ique, q u ' o n p u 

rifie en les lavant d ' abord avec de l 'acide azotique, puis avec d e l 'eau et 

de l'alcool. 

La naphtaline tri-azotique se présente sous trois modifications i so-

mériques. 

Modification a. — Cette modification de la naph ta l ine tr i -azotique 

cristallise en tables rhomboïda les obliques, fusibles à 210°, peu solubles 

dans l'alcool et dans I 'é ther . On l 'obtient en faisant réagir p e n d a n t 

quarante-huit heures l 'acide azotique boui l lan t su r la naph ta l ine . 

Modification h. — La modification a est o rd ina i rement accompagnée de 

petits prismes de naphta l ine t r i -azot ique b, qui sont peu solubles dans 

I'éther et l'alcool boui l lan ts . 

Modification c. — Enfin il existe u n e naph ta l ine tr i-azotique c pu lvé 

rulente, jaunâtre , fusible au -dessus de 100°, faiblement volati le, et qu i 

donne un acide a m o r p h e de couleur b r u n e sous l ' influence des alcalis. 

(M. MARIGNAC.) 

La naphtaline t r i -azot ique, t rai tée p a r le su l fhydra te d ' ammoniaqde , 

produit une base organique nouvel le . (M. LAURENT.) 

Lorsqu'on fait agir l 'acide azotique su r des composés chlorés d e la 

naphtaline, on obtient des corps chlorés dans lesquels les équivalents 

d'hydrogène sont remplacés pa r l 'acide hypo-azotique. Exemple : 

C20H3Cl3(AzO4)2 Trichloronaphtaline bi-azotique. 

11 peut arriver aussi, dans ces réactions, q u e l 'oxygène se subst i tue à 

l'hydrogène, et qu ' i l s'ajoute en m ê m e temps à la molécule . Exemples : 

C20H<CI2O2,O2 Oxyde de chloroxénaphtose. 
C2 0Cl6O2,O2 Oxyde de chtoroxénaphtalise. 
C,0H5CIO2,Û'. 
c » H a * o 2 , o < . 
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NAPHTALIDAME. C»H9A*. 

C 2 0 

H 9. 

Az 

1500,00 
112,50 
175,00 

83,91 
6,29 
9,80 

1787,50 100,00 

La naph ta l idame cristallise en aiguilles b lanches et fines ; elle fond à 

30° et b o u t à 300°. El le est p resque insoluble dans l 'eau, mais elle se 

dissout t rès facilement d a n s l 'alcool et l 'é ther . La naphta l idame forme 

avec les acides des sels parfai tement définis qu i on t été examinés par 

M. Zinin. 

Les sels de naph ta l idame, mélangés avec d u perch lo rure de fer, de 

l 'azotate d 'a rgent , d u ch lo ru re d 'or et, en généra l , avec les agents d'oxy

dation , donnen t u n précipi té b leu qu i passe l en tement au pourpre 

(napldaméine) (M. Piria). 

Si l 'on soumet à la distil lation sèche l 'oxalate n e u t r e de naphtalidame, 

on obtient la carbamide naphtalidamique, qu i est insoluble dans l'eau et 

t rès peu soluble dans l 'alcool. 

Le sulfure de carbone , en agissant sur la naph ta l idame , produit la 

sulfocarbamide naphtalidamique, qui est insoluble dans l'alcool et dans 

Sous l ' influence d u ch lo rure de cyanogène , la naphta l idame donne 

naissance à des bases organiques nouvelles (MM. Cahours et Cloëz). 

On p répa re la naph ta l idame en sa tu ran t successivement par l'acide 

sul fhydr ique et pa r l ' ammoniaque u n e dissolution d e naphtal ine proto

azotique dans l 'alcool. La l iqueur , qui a p r i s u n e teinte d 'un vert sale, 

dépose, a u bou t de douze heu re s , des cr is taux de soufre, perd l'odeur de 

l 'hydrogène sulfuré, et dégage des vapeurs ammoniacales . On la concentre 

alors p a r distillation, j u squ ' à ce que le rés idu se sépare en deux couches 

dist inctes. On neut ra l i se p a r l 'acide sulfurique, il se précipite du sul

fate d e naph ta l idame ; on purifie ce sel p a r la cristallisation, puis on le 

décompose pa r l ' ammoniaque qui me t la naph ta l idame en liberté. 

l 'eau. 

(M. ZININ.) 

SEM1NAPHTALIDAME. C^H'OAz*. 

C*> ^ 1500,00 
H" 125,00 
Az* . . , 350,00 

75,94 
6,32 

17,74 

1975,00 100,00 

Cet alcali forme des aiguilles b r i l l an tes , fusibles à 160°, légèrement 
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ACIDE PHTALIQUE. C 1 6H 40 6,2HO. 

C'6 1200,00 57,83 
H' 50,00 2,40 
O 6 600,00 28,91 
(HO)2 225,00 10,86 

2075,00 100,00 

Cet acide a été pr inc ipa lement examiné pa r MM. Lauren t et de 

Marignac. · 

L'acide phta l ique est peu soluble dans l 'eau froide, t rès soluble dans 

l'alcool et l ' é ther . 11 cristallise en lamelles d ' u n blanc j a u n â t r e . Lorsqu 'on 

le chauffe, il distille en p e r d a n t 2 équivalents d 'eau, et l 'on obtient ainsi 

l'acide phtal ique a n h y d r e C ' W O 6 qu i cristallise en belles aiguilles r h o m -

boïdales. L'acide ph ta l ique a n h y d r e et l ' a m m o n i a q u e p roduisen t d u 

phtalamate d'ammoniaque. 

La chaux dédouble , à u n e h a u t e t e m p é r a t u r e , l 'acide ph ta l ique en 

benzine et en acide ca rbonique . 

La plupar t des sels formés p a r l 'acide phta l ique sont cr is tal l isables . 

Le phtalate d ' a m m o n i a q u e , soumis à la distil lation, d o n n e u n corps 

cristallisé en longues aiguilles q u e l 'on a n o m m é phtalimide C 1 6 H 5 0 4 A z . 

L'éther phta l ique ( C 4 H 5 0 ) 2 , C 1 6 H 4 0 6 est hu i l eux . On l 'obt ient en dist i l 

lant un mélange d'alcool, d 'acide ph ta l ique et d 'acide ch lo rhydr ique . 

L'aniline, en réagissant s u r l 'acide ph ta l ique en fusion, d o n n e le phta-

lanile. Lephtalani le est insoluble d a n s l 'eau et fond à 200°. Bouilli avec d e 

l'ammoniaque, il se convert i t en acidephtalanilique. L'acide phta lan i l ique 

est très peu soluble d a n s l 'eau froide, p lus so lub le dans l 'eau chaude , 

soluble dans l'alcool et l 'é ther : il fond à 192°. 

Dans l'action de l 'acide azotique s u r la naph ta l ine , il se p rodu i t un 

acide nitronaphtalique C , 6 H 3 ( A z 0 4 ) 0 6 , 2 H O (M. d e Marignac) . 

La naphtal ine sexchlorée C 2 0 H 2 C1 6 , t rai tée p a r l 'acide azotique bouil lant , 

donne Xacide phtalique trichloré C , 6 HC1 3 0 6 (M. Lauren t ) . 

Volatiles, peu solubles dans l 'eau, t rès solubles dans l 'alcool. Il p rodu i t 

avec les acides plusieurs sels cristallisables. 

Pour obtenir la seminaphta l idame, on fait passer u n couran t d ' h y d r o 

gène sulfuré à t ravers u n e dissolution de naphta l ine bi-azot ique dans 

l'alcool, et, après avoir m a i n t e n u la l iqueur en ébull i t ion j u squ ' à ce qu' i l 

ne se précipite plus de soufre, on l 'é tend d 'eau, puis on la fait bouil l ir 

et on la filtre rap idement , i l se dépose alors des aiguilles rouges de 

seminaphtalidame, qu 'on purifie pa r des cristall isations réitérées dans 

l'eau et dans l 'alcool. 
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On p r é p a r e l 'acide ph ta l ique en t ra i tant , à l 'ébull i t ion, le quadrichlorure 

d e naph ta l ine C 2 0 H 8 ,C1 4 pa r l 'acide azotique. La l iqueur , soumise à l'éva-

pora t ion , dépose l 'acide ph ta l ique qu 'on purif ie p a r cristallisation. 

ACTION DE Zi'ACIDE SULFURIQUE SUR LA NAPHTALINE. 

L'action d e l 'acide sulfurique su r la naph ta l ine a été examinée par 

MM. F a r a d a y , Berzelius, Regnau l t et Lau ren t . 

Lorsqu 'on fait d issoudre de la naph ta l ine d a n s l 'acide sulfurique con

cent ré et qu ' on a b a n d o n n e ensuite la l iqueur à e l l e -même , il se dépose au 

b o u t de que lques j ou r s u n mé lange de deux acides particuliers, qui 

ont reçu les n o m s d'acide sulfonaphtalique et d'acide sulfonaphtique. 

P o u r séparer ces deux acides, il faut les d i ssoudre dans l 'eau, neu t ra 

liser la l iqueur p a r la ba ry te , et après l 'avoir concent rée p a r évaporation, 

l ' addi t ionner d u doub le de son v o l u m e d 'alcool . Le sulfonaphtalate de 

b a r y t e se précipite à l 'état pu lvéru len t , t and i s q u e le sulfonaphtate reste 

en dissolut ion. E n décomposant alors le sul fonaphta la te de baryte par 

l 'acide sulfur ique, on m e t l 'acide sul fonaphta l ique en l iber té . 

L'acide sulfonaphtal ique C 2 0 H ' S 2 0 5 , H O est cristal l isable, t rès soluble 

d a n s l 'eau, l 'alcool, les essences, les hui les grasses, et peu soluble dans 

l ' é ther . I l fond à 85° et c o m m e n c e à s 'al térer v e r s 120°. 

Les sulfonaphtalates sont généra lement solubles d a n s l 'eau et l'alcool ; 

l eu r saveur est a m è r e et méta l l ique ; ils se décomposen t p a r l'action de 

la cha l eu r en d o n n a n t u n sub l imé d e naph ta l ine . 

P lus ieurs d ' en t re eux ont été analysés . Voici l eu r s formules : 

Sulfonaphtalate d'argent. . . A g O ^ H ' S W . 

L''acide sulfonaphtique C 2 0 H 6 S 4 O l 0 , 2 H O s'extrait à l 'a ide d e l'acide sul

furique d u sel d e ba ry t e res té dans les e aux m è r e s qui on t fourni le 

sulfonaphtala te de ba ry t e . 

Cet acide est incristal l isable, d ' u n e saveur acide et amère, soluble 

d a n s l 'eau et d a n s l 'alcool. Il forme avec les bases des sels qui se distin

g u e n t des sulfonaphtalates co r respondan t s p a r l e u r moindre solubilité 

d a n s l 'alcool. 

Les sulfonaphtates d e ba ry t e et d e p l o m b on t p o u r formules : 

Sulfonaphtalate de potasse. . 
Sulfonaphtalate de baryte . . 

KO,C2°H'S20<\HO. 
BaO,C 2 0n 7S 20 s,2HO. 
Pb0,C2»IPS2O5. 
(PbO) 2,C 2 0H'S 2a 5. 
(PbO)<,C2»H»S206. 

(BaO)2,C2«H6?''O«0. 
(PbO)2,C20H6S«O'0,ûHO. 
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PARANAPHTALINE. C 3 0H' 2. 

C» 2250,00 93,75 
H 1 2 150,00 6,25 

2400,00 100,00 

Cette substance accompagne la naph ta l ine d a n s le goud ron . El le est à 

peine soluble dans l 'alcool bou i l l an t ; elle fond à 180" et bou t à 300°. El le 

présente la môme composit ion q u e la naph ta l i ne ; seu lement 3 volumes 

de vapeur de naphta l ine équivalent à 2 vo lumes d e vapeur d e p a r a n a p h t a -

line. Sa densité de vapeur est 6 ,721 . 

La paranaphtal ine, soumise à l ' influence de l 'acide azotique, d o n n e les 

corps suivants : 

C»H"(AzO«). 

C 3 o h i o ( A z 0 4 ) 2 . 

C30H9(AzO*)3. 

( M . LAURENT.) 

MKTAVAPUTALINli. 

La métanaphta lme a été découver te p a r MM. Pellet ier et Wal t e r dans 

les derniers produi ts d e la distillation des rés ines . 

Cet hydrocarbure cristallise en lamelles br i l lantes et incolores, qu i 

Quand on fait passer des vapeurs d 'acide sulfurique anhydre sur un 

excès de naphtal ine en fusion, il se p rodu i t deux corps cristallisables : 

la sulfonaphtaline C 2 0 H 8 SO 2 , et la sulfonaphtalide C 2 5 H ' ° S 0 2 , que l 'on 

peut séparer à l 'aide de l 'alcool, qui dissout su r tou t la sulfonaphtaline. 

La sulfonaphtaline est peu soluble dans l 'eau, p lu s soluble dans l'ai-* 

cool bouillant qui la dépose en se refroidissant, t an tô t à l 'état d e gou t 

telettes incolores, tantôt à l 'état pu lvéru len t . 

Si l'acide sulfurique a n h y d r e en excès réagit sur la naphta l ine , il se 

forme, au lieu d 'un mélange d e sulfonaphtal ine et d e sulfonaphtalide, u n 

acide brun q u i a été n o m m é acide sulfoglutinique. (BERZELIUS.) 

En réagissant sur la naph ta l ine p ro to -azo t ique , l 'acide sulfurique 

fumant donne naissance à u n acide sulfonaphtalo-azotique qu i a p o u r 

formule : 

C2°Lt6(Az04)S205,HO. (M. Laurent.) 

La naphtaline bichlorée et la naph ta l ine quadr ich lorée s 'unissent à 

l'acide sulfurique p o u r former des acides qu i on t p o u r formules : 

C20H*C13,S20*,HO. 
C2°[13C1<,S205,H0. (M. Laurent.) 
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340 CARBURES D'HYDROGÈNE. 

sont fusibles à 70°, volatiles, insolubles dans l 'eau, t rès solubles à chaud 

dans l 'a lcool, le n a p h t e et l 'essence d e té rébenthine . 

Le chlore convert i t la métanaphta l ing en u n e subs tance verdât re peu 

connue . 

L'acide azotique la résinifie, et l 'acide sul fur ique la charbonne sans 

former de combinaison définie. 

PARAFFINE. C^H50. 

C« 3600,00 85,20 
H 5 0 625,00 14,80 

4225,00 100,00 

Ce corps cristallise en belles lames nacrées , fusibles à 43°. Il se vo

latilise sans décomposit ion et b r û l e avec u n e bel le flamme blanche. 

11 est t rès soluble dans l 'éther et peu soluble dans l'alcool ; c'est son 

indifférence p o u r les au t res corps qu i lu i a fait donne r le nom de 

paraffine (parum affinis). On le re t i re o rd ina i r emen t d u goudron de 

bois ; il existe en abondance dans les p rodu i t s d e la distillation de la 

cire, dans l 'hui le d e schiste b ru t e , dans les goudrons de tourbe. Les 

bougies de paraffine sont t ranslucides et éclairent aussi bien que celles 

de cire . 

EUPIONE. CH. 

L'eupione existe aussi dans le goud ron . Ce c a r b u r e d'hydrogène est 
l iquide, incolore . Sa densité est 0,655 ; il bou t à 169°. 11 est insoluble 

dans l ' eau , soluble dans ï" alcool absolu et dans l 'é ther . 

O n t rouve d a n s la n a t u r e des ca rbures d ' hydrogène qui proviennent 

p robab lemen t d e la décomposit ion ignée des substances organiques en

fouies à u n e cer taine époque ; ces c a r b u r e s por ten t , dans le commerce, 

le n o m d'huile de naphte ou d'huile de pétrole. Us ont été examinés 

r é c e m m e n t p a r MM. Pelletier et Wal te r . 

NAPHTE. C , 4 H 1 3 . 

C" 1050,00 86,59 
H 1 3 162,50 13,41 

1212,50 100,00 

Ce corps est l iquide ; il bou t vers 80°. 11 présente les propriétés géné

rales des hydrogènes carbonés : t rai té pa r l 'acide sulfurique, l'acide azo

t ique , ou le ch lore , il d o n n e naissance à des corps qu i rappellent jusqu'à 

u n certain point ceux q u e p rodu i t la naph ta l ine dans les mêmes circon

stances. 
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NAPHTÈNE. C 1 6H 1 6 . 

Ce carbure d 'hydrogène présente u n e g r a n d e analogie avec le p r é c é 

dent, et bout à u n e t e m p é r a t u r e d e 115°. 

NAPHTOLE. C 2 <H 2 2 . 

Ce corps diffère du précédent pa r sa composition et p a r son point 

d'ébullition, qui est à 180°. 

BITUMES ÉLASTIQUES. 

On donne le n o m de b i tumes élastiques à 'des ca rbures d 'hydrogène 

qui présentent la consistance d u caoutchouc et qu i cont iennent e n v i 

ron 86 pour 100 de carbone et 14 d 'hydrogène . L e b i tume élast ique 

de Derbyshire et de Montrelais paraî t ê t re ident ique avec le caoutchouc 

ordinaire. 

SCHEERERITE. 

Ce corps a été t rouvé dans u n e couche tert iaire d ' u n charbon fossile. 

Il fond à 45° et bout à 200" ; il contient 92,5 de carbone et 7,5 d ' h y d r o 

gène. Il paraît i somère avec la benzine et peu t ê t r e représen té pa r la 

formule C 2H. 

L'azokérite se t rouve en Moravie. El le est b lanche ; sa cassure est 

conchoïde ; on peut la considérer c o m m e isomérique avec le gaz oléfiant 

(Malaguti). 

L'hatchétine fond à 76° ; elle est éga lement isomérique avec le gaz 

oléfiant. 

BITUMES NATURELS. 

L'asphalte na ture l est u n mé lange de b i t u m e avec d u sable ou du c a l 

caire; pour séparer ces différents corps , on les je t te dans l 'eau boui l lante : 

le calcaire ou le sable t omben t au fond et le b i tume surnage . C'est cette 

substance bi tumineuse qui por te le n o m de brai gras. Le b i tume de 

Bechelbronn, examiné par t i cu l i è rement p a r M. Boussingault , p e u t être 

considéré comme un mélange d ' un hydrogène b icarboné liquide et d ' une 

résine; sa consistance est var iable : en le distillant avec de l ' e au , 

M. Boussingault en a re t i ré u n c a r b u r e d 'hydrogène qu' i l a n o m m é 

pétrolène. 

Le carbure bout à 280° ; il a p o u r formule C 4 0 H 3 3 . 

La partie résineuse du bra i gras a p o u r composition C 4 0 H 3 2 0 4 ; elle peu t 

être considérée comme le produi t d e l 'oxydat ion du pétrolène. 

Les mastics b i tumineux se p réparen t en mélangeant du brai gras 

avec du calcaire b i tumineux ou du sable. On a voulu remplacer le b i -
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CRÉOSOTE. C 2 8 H , 6 0 4 . 

C 2 8 2100,00 77,77 
H'6 200,00 7,40 
O» 400,00 14,83 

2700,00 100,00 

Propriétés. 

Ce corps , d o n t on doit la découver te à M. Reichenbach , est liquide, 

o léagineux, incolore ; son pouvoir réfr ingent est considérable ; sa saveur 

est b r û l a n t e et t rès caust ique. Sa densi té est 1,037 ; il bout à 200°. La 

créosote est insoluble dans l 'eau, t r è s soluble a u contra i re dans l'alcool, 

l ' é ther et l 'acide acétique ; elle est combus t ib le et b r û l e à la manière des 

hui les essentielles. E l le dissout le soufre, le phosphore , le sélénium, les 

acides oxal ique, c i t r i que , t a r t r i q u e , benzoïque, s téarique, divers sels 

mé ta l l i ques , les résines et p lus ieurs mat ières colorantes . 

E l l e se combine avec la potasse et forme deux espèceà d e combinaisons 

qu i on t été p e u examinées ; on sait seu lement qu 'Une de ces combinai

sons est cr is tal l ine. Le b r o m e réagit su r la créosote et p rodui t u n composé 

cristall in qu i a p o u r formule C 2 8 H 8 B r 8 0 4 . 

Lo r squ 'on fait ag i r , à Une douce cha leur , u n mé lange d'acide chlorhy-

d r i q u e et de chlora te de potasse s u r la créosote, il se forme diverses 

subs tances chlorées , don t l ' é tude est encore incomplè te ; deux de ces 

composés on t p o u r fo rmules : 

C 2 6 H 6 C I 6 0 6 ; 

C^H'CIW. 

(M. GORUP.) 

t u m e na tu r e l p a r d u b i t u m e de gaz, mais cette application n 'a pas eu 

d e sui te . 

La disti l lation des schistes b i t u m i n e u x d o n n e lieu à u n e industrie qui 

a en que lque sorte été créée p a r M. Sell igue. On obt ient dans cette distil

la t ion des goudrons et deux sortes d 'hu i les : les u n e s , qu i bouillent vers 

250°, peuven t servir à graisser les machines ; les au t res , qui sont princi

pa lemen t formées p a r des ca rbures d ' hydrogène l iquides, peuvent être 

mélangées à de l 'alcool et sont employées a lors p o u r l 'éclairage. On peut 

m ê m e b r û l e r d i rec tement ces ca rbures l iquides d a n s des lampes parti

cul ières dans lesquelles le cou ran t d 'a i r est rapide . En faisant passer de 

l 'hui le d e schiste et de l 'eau su r d u c h a r b o n incandescent , on prépare 

u n gaz parfa i tement éclairant . 

M. L a u r e n t a re t i ré des hui les d e schiste, don t le point d'ébullition 

var ie en t r e 200" et 280°, u n e subs tance par t icul ière , Yampëline, qui pré

sen te d e l 'analogie avec la créosote. 
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CRÉOSOTE. 843 

A chaud la créosote dissout p lus ieurs sels méta l l iques , tels que les 

chlorures de calcium et d 'étain, les acétates de potasse, d e soude, d 'am

moniaque, de zinc, e tc . ; mais p a r l e refroidissement ces sels se déposent 

à l'état cristallin. 

La créosote colore en b leu les sels de pe roxyde de fer (M. Deville) ; 

elle réduit l 'azotate d ' a rgen t , les sels d 'or , d e m e r c u r e et de pla t ine . 

Quand on verse gout te à gout te d e l a créosote sur d e l 'oxyde d ' a rgen t 

récemment préparé , il se p rodu i t u n e réact ion t rès vive souvent a c c o m 

pagnée d'explosion ; l 'oxyde d 'a rgent est r édu i t en par t ie , il se forme 

en outre de l 'oxalate d ' a rgen t et différentes mat iè res résineuses . 

La propriété caractéris t ique d e la créosote, celle qu i lui a fait d o n n e r 

son nom, est d e préserver les viandes d e la putréfact ion. 

Préparation. 

Pour obtenir la créosote, on distille le goudron de bois, j u s q u ' à ce que 

le résidu ait pris la consistance d ' u n e masse poisseuse. Le l iquide c o n 

densé dans le récipient est formé d e p lus ieurs couches dist inctes; la 

couche inférieure contient la créosote. Après l 'avoir sa turée pa r du c a r 

bonate de soude, on l ' a b a n d o n n e a u repos ; u n e hu i l e j a u n â t r e se r end à 

la surface ; on la décante , pu is on la rectifie dans u n e co rnue de ver re ; 

les parties p lus denses q u e l 'eau seules sont recueillies et agitées ensuite 

avec une dissolution d é p o t a s s e d ' u n e densi té égale à 1,12. La créosote 

se sépare de divers ca rbures d ' hyd rogène avec lesquels elle est mélangée , 

et se dissout dans la l iqueur alcal ine. La dissolution, enlevée pa r décan 

tation, est ma in tenue que lque t emps en ébull i t ion au contact d e l 'air qu i 

résinifie une substance é t rangère dissoute p a r la potasse ; la l iqueur est 

ensuite filtrée et addi t ionnée d 'acide sulfurique qu i m e t la créosote en 

liberté. 

La créosote ainsi o b t e n u e n 'es t pas p u r e , il faut encore la disti l ler 

plusieurs fois avec de l 'eau alcaline, la d i ssoudre dans la potasse, et 

après avoir séparé les ca rbures d ' hydrogène insolubles, décomposer la 

dissolution alcaline pa r l 'acide sulfur ique. Ces opérat ions ayant été 

répétées jusqu ' à ce que la créosote se dissolve dans la potasse sans laisser 

de résidu, on la distille u n e de rn iè re fois à la t e m p é r a t u r e de 200°, puis 

on la dessèche sur d u ch lo ru re de calc ium. 

Usages. 

On emploie la créosote con t re la carie des d e n t s , p o u r a r rê te r les 

néniorrhagies et d a n s le t r a i t ement de cer tains ulcères . 
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CORPS GRAS. 

Avant les t r avaux si r emarquab l e s de M. Chevreul sur les corps gras, 

ces substances étaient à peine connues . On savait b ien que plusieurs 

matières grasses produisa ient des savons et des emplâ t res , lorsqu'on les 

traitait pa r la potasse, la soude ou pa r l 'oxyde de p l o m b . Scheele avait 

constaté, dans les p rodu i t s de l 'action de l 'oxyde de p l o m b sur les huiles, 

l 'existence d 'une substance soluble, sucrée, qu ' i l désignait sous le nom 

de principe doux des huiles ; mais la théor ie de la saponification était 

ent ièrement i nconnue . 

Vers l 'année 1813, M. Chevreul publ ia sur les corps gras neutres et les 

p rodui t s qui se forment dans la saponification, u n e série de travaux qui 

je tèrent le p lus g r a n d j o u r sur cette quest ion. I l d é m o n t r a que les matières 

grasses connues sous le n o m d'huiles, beurres, graisses, suifs, étaient for

mées , à par t u n t rès peti t n o m b r e d 'exceptions, pa r u n mélange de prin

cipes unmédia t s qu ' i l décrivit sous les n o m s d e stéarine, de margarine, 

d'oléine, de butyrine, de caprine, d e caproïne et dephocënine; que ces 

pr incipes immédia t s se dédoubla ient , sous l ' influence des alcalis, en 

pr incipe d o u x des hui les , ou glycérine, et en acides gras particuliers : 

qu 'a insi la s téar ine produisai t d e la glycér ine et de l 'acide stéarique, 

l 'oléine de la glycérine et de l'acide oléique, e tc . ; et il fit remarquer que 

si d a n s la saponification il se formait des mélanges d 'acides différents, 

c'est que les corps neu t r e s soumis à l 'action des bases étaient eux-mêmes 

des mélanges de margar ine , d 'oléine, de b u t y r i n e , etc . 

Dès l 'origine de ses t ravaux , M. Chevreul avait assimilé les huiles et les 

graisses aux é thers ; il avait constaté que la saponification pouvait avoir 

lieu dans le vide, sans dégagement comme sans absorption de gaz, et 

qu 'e l le consistait u n i q u e m e n t dans la fixation des é léments de l'eau sur 

la mat iè re grasse qui se dédoublai t a lors en glycérine et en acide gras. 

I l ne se b o r n a pas à faire connaî t re les phénomènes généraux de la 

saponification ; il décrivit aussi avec le p l u s g r a n d soin les propriétés de 

la p l u p a r t des corps gras neu t res ou acides. Les recherches qui ont été 

entreprises dans ces dern iers t emps sur les corps gras n 'on t fait que 

confirmer l 'exact i tude des beaux t ravaux de M. Chevreul . 

On est pa rvenu , en effet, n o n - s e u l e m e n t à r e p r o d u i r e la plupart des 

corps gras neu t res en unissant d i rec tement la glycérine aux divers acides 

gras , mais encore à p répa re r u n g r a n d n o m b r e de corps gras nouveaux, 

en combinant la glycérine avec différents acides m i n é r a u x et organiques 

(M. Berthelot) . 
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Voici la liste des pr incipaux corps gras et d e q u e l q u e s - u n s d e leurs d é 

rivés: 

tf'H'oos. 
» 
» 

C«8H«6()ä,2HO. 
C 31 H 3303 ,HO. 
C 3 6 H 3 3 0 3 ) H 0 . 
C 1 0H«O3,HO. 
CWOS.HO. 
C8H3OS,3HO. 
C»<H»°0 6,2HO. 
C">H90 3,HO. 
Ci°H«O s,2HO. 
C u H » 0 * . 
C 7 2 H 6 6 0 5 ) 2 H O . 
C«H8 0 s. 

Acide phosphoglycérique. . . C6H 705,Ph05,HO. 
C6H<0 2. 
C 6 H 3 0 3 ,HO. 

» 
Acide métaraargarique. . . . C34H33o3,(HO)'i 

G 3 6 H 3 < 0 < , H O . 
Acide hydromargaritique. . . C 3 , H 3 5 O s , H O . 

C36 H 34 0 4 ,HO. 
Acide hydromargarique . . . C 3 4 H 3 <0' ,HO. 

» 
C « H 3 8 O s , H O . 

» 
C 3 0 H 2 9 O 3 , H O . 
C 3 0 H 2 7 O 3 , H O . 

» 
C38H3505,HO. 
C 1 4 H 1 3 0 3 , H 0 . 

» 
C 3 4 H 3 2 0 S , H O . 

» 
C32H3103,HO. 

» 
» 

C 2 4 H230 3 ,H0. 
» 

C 2 8 H 2 ' 0 3 , H O . 
» 

C35H34 03 ,HO. 
C I 4 H 1 3 0 2 , H 0 . 

Acide pélargonique anhydre . C l 8 H 1 7 0 3 . 
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Acide pélargonique hydraté . C 1 8 B"0 , ,HO. 
Graisse humaine » 
Suif . » 

Beurre » 
Acide caproïque anhydre. . . C l 2H uO*. 
Acide caproïque hydraté. . . C 1 2 H H 0 3 ,HO. 
Acide caprique C 2 0H 1 9O 3,HO. 
Acide caprylique anhydre . . C 1 6 H 1 S 0 3 . 
Acide caprylique hydraté. . . C^H'SO^HO. 
Acide vaccinique C 2 0H 1 9O s,HO. 
Acide butyrique anhydre. . . tfH'O3-. 
Acide butyrique hydraté. . . C 8H 70 3,HO. 
Butyrine - » 
Cétine, , . . , C 6 4H 6 40«. 
ÉthaJ · , . C 3 3fl 3 30,HO. 
Phocénine » 
Acide phocénique C'°H 70 3,I10. 
Acide bogique C 3 3 H 3 2 0 3 ,HQ. 
Acide cérotique C S 4H 5 30 3 ,HO. 
Myricine C 9 2H 9 20< 
Gêroléine » 
Ore de Chine C«° 8H 1 0 8O 4. 
Cérotine C^H^O2. 
Cérotène C 5 4 H M . 
Cérosie.' C 4 8 H 4 8 0 2 . · 
Acide cérosique C48H 4 8 0 3 . 
Cire de myrica. » 
Cire de carnauba » 
Cire d'aucuba » 
Subérine » 
Acide eérébrique » 
Acide oléophosphorique . . . » 

STÉARINE. C 7 1H î 0O°. 

G7 1

 f . . 5325,00 76,07 
H™ 875,00 12,50 
O 8 800,00 11,43 

7000,00 100,00 

Propriétés. 

La s téar ine est b lanche , inodore , insipide, t rès combustible et insoluble 

dans l 'eau. L'alcool boui l lan t en dissout envi ron le septième de son 
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Température 
au moment de l'expérience. 

1 5 · . 

Densités des trois modifications 

0 , 9 8 6 1 , 0 1 0 i .on 

( M . DUFFY.) 

Soumise à la distillation, la s téar ine se décompose en p roduisan t de 

l'acide margarique, d e l à m a r g a r o n e e t divers ca rbures d 'hydrogène . Elle 

ne laisse qu 'un très léger rés idu de cha rbon . 

Le chlore et le b r o m e a t taquent la s téarine et donnen t naissanc'e à des 

composés chlorés ou b r o m e s dérivés par subst i tut ion (M. Lefort). 

Les bases , et pa r t i cu l iè rement la po tasse , la soude et la chaux , 

décomposent la stéarine, en présence de l 'eau et à l 'a ide d ' une ébulli t ion 

prolongée. Cette réact ion, c o n n u e sous le n o m de saponification, p rodui t 

de la glycérine hydra tée et u n s téarate alcalin : le poids de l 'acide s téa-

rlque libre, après son él imination d u savon p a r un acide, ajouté £ celui 

de la glycérine, surpasse d ' u n e propor t ion no tab le le poids de la mat ière 

grasse soumise à l 'action de l 'alcali h y d r a t é . Cette augmenta t ion de 

poids se manifeste dans la saponification de toutes les matières grasses 

neutres. Ainsi 100 par t ies d e stéarine d o n n e n t 102,6 part ies d 'un m é 

lange qui contient 94,6 d 'acide s téar ique et 8 par t ies de glycérine. 

L'augmentation de poids est d u e à la fixation des é léments d e l 'eau 

(M. Chevreul). 

poids et en laisse déposer la p lu s g r a n d e pa r t i e pa r le refroidissement. 

Elle est beaucoup p lus soluble d a n s l 'é ther boui l lan t ; mais ce l iquide, 

lorsqu'il est froid, n ' en re t ient en dissolution q u ' u n e propor t ion t rès 

faible. 

Dans les conditions ord ina i res , la s téar ine fond à 62° ; mais ce point 

de fusion peut varier d ' u n e man iè re r e m a r q u a b l e : 

1° La stéarine, chauffée à 2° seu lemen t a u - d e s s u s de son point de 

fusion, se concrète par le refroidissement à la t empé ra tu r e de 61°. 

2° Portée à la t e m p é r a t u r e de 66", pu is a b a n d o n n é e au refroidisse

ment, la stéarine se solidifie déjà à 51° et peu t alors fondre à 53" ; si 

après avoir laissé p r e n d r e en masse u n e s téar ine fusible à 53°, on cherche 

à la liquéfier par l 'action de la cha leur , il faut employe r de nouveau u n e 

température de 63°. 

3° La stéarine, qui a été chauffée à 2° au -dessus de son point de fusion 

et qui s'est solidifiée à 61°, n ' e n t r e p lu s en fusion qu ' à 66°,5. 

On peut donc adme t t r e q u e la s téar ine se présente sous trois modif i 

cations physiques distinctes : u n e modification a, fusible à 51° ; u n e m o 

dification ¡3, qui fond à 63°; et u n e modification y qui se liquéfie à 66°, 5 . 

Du reste, cette division semble justifiée p a r les différences qui existent 

entre les densités des trois modifications : 
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La saponification de la s téarine peu t ê t re représentée par la formule 

suivante : 

« W . C ' H ' O 3 + 2HO = C6«H66Os,2HO - f C3H*03. 

Stéarine. Acide stéarique Glycérine. 
hydraté. 

Mais comme l 'acide s téar ique est b ibasique, on pour ra i t considérer la 

stéarine e l l e -même comme un stéarate dans lequel 2 équivalents de base 

sont remplacés pa r 1 équivalent de glycér ine a n h y d r e C 3 H 3 0 2 et par 

1 équivalent d 'eau HO. La s téar ine C 6 8 H 6 s 0 5 , C 3 H 3 0 2 , H O viendrait donc 

se placer à côté des é thers composés et de l ' é ther s téarique même. En 

représentant l 'acide s téar ique p a r ST, on aura i t : 

La stéarine C3H'02,HO,ST. 
L'éther stéarique CWO.HO.ST. 
Le stéarate de méthylène. . . C2H30,rIO,ST. 
Les stéarates acides MO,HO,ST. 

Dans cette hypothèse , les alcalis agiraient su r la s téarine en s'empa-

ran t de l 'acide a n h y d r e qu 'e l le cont ient et en h y d r a t a n t la glycérine. Le 

savon, décomposé ensuite p a r u n acide, donnera i t 1 équivalent d'acide 

stéarique hyd ra t é : C 8 8 H ( Î 6 0 5 , 2 H O . 

E n r é sumé , la saponification de la s téar ine, en supposant qu'elle pût 

s'effectuer par la s imple action de l ' eau , devrai t ê t re exprimée par 

l 'équation suivante T dans laquelle ST représen te 1 équivalent d'acide 

stéarique a n h y d r e C 6 8 H 8 6 0 5 , et GL 1 équivalent de glycérine également 

anhydre C 3 H 3 Ô 2 : 

ST.OI, + HO + 2HO = ST.2HO + GL,HO. 

Stéarine. Acide stéarique Glycérine. 
hydraté. 

Il reste encore que lque incer t i tude sur la véri table formule qu'il con

vient de d o n n e r à la s téar ine et sur la p ropor t ion exacte d 'eau qui s'ajoute 

à cette substance ; car en s u p p o s a n t , comme n o u s l 'avons fait dans les 

deux hypothèses précédentes , q u e chaque équivalent de stéarine C"H 7 0O 8 

absorbe les é l émen t s de 2 équivalents d 'eau, l ' augmenta t ion de poids 

produi te pa r la saponification de la stéarine est no tab lement plus grande 

que celle indiquée par M. Chevreul . 

La s téar ine peu t se c o m p o r t e r , dans que lques cas , comme un acide 

faible (Liebig et Pelouze) . Lorsqu 'on la t ra i te en effet p a r du carbonate 

de potasse, elle forme une combinaison qui a été n o m m é e stéaro-glycé-

rate de potasse. La stéarine pour ra i t ê t re également considérée comme 

une espèce d 'ac ide v in ique dans lequel la glycérine joue le rôle d'alcool ; 
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MARGARINE. 

Propriété». 

La margarine cristallise en écailles micacées. El le ressemble à la s téa

rine, mais elle en diffère p a r son poin t d e fusion, qu i est à 47°. 

100 parties d'alcool a n h y d r e et bou i l l an t dissolvent 2,5 part ies d e 

margarine, et les déposent en p resque total i té pa r le refroidissement. 

Le chlore et le b rome, en agissant s u r la marga r ine , d o n n e n t naissance 

à des corps chlorés ou b romes dérivés pa r subst i tut ion (M. Lefort). 

La margarine se saponifie, c o m m e la s téarine, sous l ' influence des 

alcalis et des oxydes méta l l iques , et se t ransforme en glycérine et en 

acide margarique. 

Il est impossible de représen te r pa r u n e équat ion la saponification d e 

nous démontrerons en effet q u e dans beaucoup de réactions la glycérine 

se comporte comme un alcool. 

Extraction. — Production artiflcielle. 

La stéarine existe dans p re sque toutes les graisses solides et dans 

plusieurs huiles végétales. Sa propor t ion dans les corps gras est d ' a u 

tant plus considérable que l eu r consistance est p lu s g r a n d e et l eu r po in t 

de fusion plus élevé. On re t i re o rd ina i r emen t la s téarine d u suif d e 

mouton. 

Il suffit de chauffer le suif avec 8 à 10 fois son vo lume d ' é the r ; ce 

liquide retient en dissolution la m a r g a r i n e et l 'oléine, et laisse précipi ter 

des cristaux nacrés de s téar ine, encore i m p u r s . Ces cr is taux, for tement 

comprimés dans du papier non collé, sont redissous dans l ' é ther j u s q u ' à 

ce que leur point de fusion soit devenu constant . 

Il serait à désirer qu 'on p u t ext ra i re facilement la s téar ine d u suif, ca r 

sa grande ressemblance avec la cire p e r m e t d e croire qu 'e l le serait p r o p r e 

à la fabrication des bougies : on a p roposé dans ce bu t de t ra i ter le suif 

par l'essence de térébenthine qu i dissout l 'oléine et laisse la s téar ine q u e 

l'on peut ensuite compr imer . Mais cette opérat ion n ' a p u j u s q u ' à p résen t 

être exécutée en g rand avec économie . 

On produit artificiellement la s téar ine en chauffant à 270°, p e n d a n t 

trois heures, la monostéarine (cornbinaison d 'acide s téar ique et de g l y 

cérine dont nous par lerons p lus loin) avec 15 à 20 fois son poids d 'acide 

stéarique. 

La stéarine ainsi ob tenue est purifiée c o m m e la monos téar ine par la 

chaux et l'éther (M. Berthelot) . 
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OLÉINE. 

Propriétés. 

Cette subs tance est l égèrement j a u n â t r e ; elle est décolorée par la lu

mière di recte d u soleil ; elle res te e n c o r e l iquide lorsqu 'on l'expose 

à u n e t e m p é r a t u r e d e 0°. El le absorbe l 'oxygène d e l 'air en dégageant de 

l 'acide c a r b o n i q u e ; d a n s ce cas, el le se résinifie en part ie . Cette pro

pr ié té d e l 'oléine p résen te u n inconvénient q u a n d on l'emploie dans 

la ma rga r ine , cette subs tance n ' a y a n t pas été j u s q u ' à présent obtenue 

d a n s u n état de p u r e t é absolue . Toutefois, en examinan t le dédouble

m e n t q u e la m a r g a r i n e subit dans ces circonstances, et en constatant que 

l 'un ion di recte de la g lycér ine avec l 'acide m a r g a r i q u e produi t un corps 

gras à peu près iden t ique avec la m a r g a r i n e , on peu t considérer ce prin

cipe immédiat c o m m e u n e combina ison d 'acide m a r g a r i q u e anhydre avec 

la glycér ine. 

Extraction — Production artificielle. 

La m a r g a r i n e se t r ouve d a n s la graisse h u m a i n e , d a n s l 'huile d'olive, 

et dans la p l u p a r t des mat iè res grasses . E l le est o rd ina i rement mélangée 

avec l 'oléine et la s téar ine ; on la r e n c o n t r e souvent combinée avec 

l 'oléine (MM. Boudet et Pelouze) . 

P o u r obtenir la m a r g a r i n e , il suffit d e t ra i te r la graisse humaine par 

l 'alcool boui l lan t : la m a r g a r i n e se précipi te en écailles micacées ; on la 

purifie p a r plus ieurs cr is tal l isat ions. 

L 'hui le d'olive est d ' u n emploi avan tageux d a n s la préparat ion de la 

m a r g a r i n e : on refroidit l 'hui le d 'ol ive à + 4°, et lo rsqu 'e l le est congelée, 

on la soumet à l 'action de la presse . La mat iè re expr imée est ensuite 

fondue à u n e douce chaleur , refroidie l en tement , afin qu 'e l le se dépose 

en gra ins d ' u n e cer ta ine d i m e n s i o n , pu is c o m p r i m é e de nouveau à la 

t e m p é r a t u r e de 12° à 15°. La masse sol ide (rés idu d e cette dernière opé

ration) est de la m a r g a r i n e à peu p r è s p u r e . On achève de la purifier en 

la faisant cristalliser p lus ieurs fois d a n s l 'a lcool . 

Le b e u r r e et la graisse d 'oie, soumis à la press ion et à des cristallisa

t ions répétées dans l 'alcool é théré , d o n n e n t aussi d e la margar ine pure 

(M. Broméis) . 

On p r o d u i t artificiellement la m a r g a r i n e en chauffant à 270°, pendant 

que lques heu res , la monomargarine (combinaison d 'acide margarique el 

de glycérine) avec u n excès d 'ac ide m a r g a r i q u e (M. Berthelot) , 
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l'horlogerie : c'est elle qui force à changer les hu i les d ' u n e m o n t r e au 

bout d'un certain temps. 

L'oléine est décomposée par la distil lation et d o n n e des produi t s que 

nous examinerons plus loin ; elle est insoluble d a n s l 'eau, peu soluble 

dans l'alcool froid et soluble en toutes p ropor t ions dans l 'é ther . 

Comme les deux corps gras précédents , l 'oléine peu t se saponifier 

sous l'influence des alcalis et se t ransformer en glycér ine et en u n acide 

gras liquide, Y acide oléique (Chevreul). Il est impossible d e d o n n e r la 

formule exacte de l 'oléine, car cette substance n 'es t pas connue dans 

un état absolu de pureté . 

L'acide azoteux convertit l 'oléine en élaïdine. 

Le chlore et le b rome a t t aquen t l 'oléine et d o n n e n t naissance à des 

corps chlorés et bromes dérivés p a r subst i tut ion (M. Lefort). 

L'oléine, mélangée dans des propor t ions différentes avec la marga r ine 

et la stéarine, produit une g r a n d e par t ie des corps gras d 'or igine végétale 

ou animale. Il ne faudrait pas croire cependant q u e tous les corps gras 

fussent uniquement formés de' s téar ine , d e m a r g a r i n e et d 'oléine ; n o u s 

prouverons, au contraire, q u e que lques substances grasses cont iennent 

des oléines et des stéarines par t icul ières , c 'est-à-dire des mat ières l iquides 

et solides différentes de celles q u e n o u s venons d 'examiner . 

Extraction. 

L'oléine existe dans les hui les et dans les graisses en propor t ions v a 

riables ; elle prédomine dans les hui les ; elle est peu abondan te dans les 

graisses solides. Sa purification est fort difficile ; on l 'opère cependant en 

traitant les graisses par de l 'alcool bou i l l an t qu i a b a n d o n n e par le refroi

dissement la stéarine et la marga r ine , et qui re t ient l 'oléine qu 'on peu t 

obtenir par l 'évaporation de l 'a lcool . On obt ient encore l 'oléine en c o m 

primant les graisses refroidies, pa r d u pap ie r n o n collé qu i enlève l 'oléine 

que l'on retire ensuite au moyen d e l 'alcool. 

On a proposé, pour p r é p a r e r l 'oléine parfa i tement p u r e , d e t ra i ter 

l'huile d'olive par une lessive de soude d ' u n e m o y e n n e concentrat ion, et 

de faire bouillir le mélange p e n d a n t v ing t -qua t re h e u r e s : dans cette cir

constance, la margar ine et la s téar ine sont seules saponifiées, et l 'oléine 

reste à l'état de pure té . 

L'acide oléique forme avec la glycér ine trois combinaisons part iculières 

qui présentent plusieurs des proprié tés d e l 'oléine (M. Berthelot) . 

Nous parlerons ma in tenan t des p rodu i t s de la saponification de la 

stéarine, de la margar ine et d e l 'oléine. 
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ACIDE STÉARIQUE. C68jj660 s,2HO. 

C68, . ^ 5100,00 76,69 
H 6 6 825,00 . 12,40 
O5 500,00 7,51 
(HO)2 225,00 . .' • 3,40 

6650,00 100,00 

Propriétés. 

L'acide stéarique est b lanc ; il cristallise p a r fusion en aiguilles bril

lantes , solubles en toutes p ropor t ions d a n s l 'alcool et l 'é ther . Son point 

de fusion ou de solidification est à 70° (Chevreul) . Cet acide n 'a ni saveur 

ni odeur ; il rougi t faiblement la t e in tu re d e tournesol ; il est combustible 

et b r û l e avec u n e flamme b lanche et éclairante . L'acide stéarique con

sti tue e n g r a n d e par t ie les bougies s téar iques. Il est peu volatil ; lorsqu'on 

le distil le, il se décompose en acide marga r ique , en margarone , en acide 

carbonique e t en u n ca rbu re d 'hydrogène isomérique avec le gaz oléfiant. 

L 'acide azotique le t ransforme en acides m a r g a r i q u e , succinique et subé-

r ique . Nous par le rons p lus loin de ces acides. 

Quand on distille l 'acide s téar ique avec le qua r t de son poids de chaux 

vive e n poud re , on obtient u n corps g ras par t icul ier , la stéarone, qui 

présente u n e g r a n d e analogie avec la m a r g a r o n e et la palmitone. 

La s téarone fond ' à 86°. E l le est moins soluble dans l'eau et dans 

l 'éther que la m a r g a r o n e . Elle b r û l e avec u n e f lamme éclairante. 

La s téarone paraî t avoir p o u r formule : C 5 6 H 5 6 0 2 (M. Rowney). 

(M. BOSSY.) 

Préparation. 

L'acide stéarique se p rodu i t p a r la saponification de la stéarine pure, 

à l 'aide de la potasse ; on décompose ensuite le s téarate alcalin au moyen 

d ' un acide : l 'acide s téar ique, qu i est insoluble dans l 'eau, se précipite, 

et on le purifie par des cristall isations d a n s l 'alcool. 

S T É A R A T E S . 

L'acide stéarique est bibasique : il p rodu i t avec les bases deux séries 

de sels qu i peuven t être représentées d ' une man iè re générale par MO, 

H O , C 6 8 H 6 6 0 5 et ( M O ) 2 , C 6 8 H 6 6 0 5 . 

Les s téarates neu t r e s à base d 'alcali se dissolvent dans une petite 

quant i té d 'eau et dans l 'alcool ; les au t res stéarates sont insolubles. 

La dissolution aqueuse des stéarates neu t r e s se t roub le quand on 

l 'é tend d 'eau , et dépose des paillettes br i l lantes de bistéarate. 
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stéarate neutre de potasse. ( K O ) \ C 6 8 H e 6 0 5 . — Le stéarate neu t r e de 

potasse est très soluble d a n s l 'eau p u r e ; sa réaction est a lcal ine. Un excès 

de potasse ou de soude le précipite d e sa dissolution : lorsqu 'on le me t en 

contact avec du chlorure de sod ium, il est décomposé ; il se forme d a n s 

ce cas un savon de soude qu i devient insoluble dans l 'eau sa turée de sel 

marin. On met quelquefois cette propr ié té à profit dans la fabrication des 

savons, pour t ransformer u n savon de potasse en savon de soude . 

On doit à M. Chevreul des observat ions d u p lus g r a n d intérêt su r 

l'action que l 'eau exerce su r le s téarate de potasse. Lorsqu 'on t ra i te le 

stéarate neutre de potasse p a r 1000 par t ies d 'eau boui l lan te ou 5000 pa r 

ties d'eau froide, on le décompose en potasse et en bisel qu i se précipi te 

et qui a pour formule K O , H O , C 6 8 H 6 6 0 5 . 

Ce dernier sel, t rai té p a r 100 part ies d ' eau boui l lan te , se décompose 

lui-même en stéarate n e u t r e de potasse qu i res te en dissolution, et en u n 

autre stéarate acide qu i a p o u r formule KO, (C 6 8 H 0 6 O 5 ) 2 , 3HO. 

M. Chevreul a généralisé ces observat ions et a p rouvé que lo r squ 'un 

sel est formé par la combinaison d ' u n e base soluble dans l 'eau et d ' un 

acide insoluble, l 'eau peu t décomposer le sel et d o n n e r naissance à u n 

sel acide qui se précipite : la base reste en dissolut ion. 

On prépare le stéarate n e u t r e de potasse en faisant dissoudre un m é 

lange formé de parties égales d 'acide s téar ique et d ' hydra t e de potasse 

dans 10 parties d'eau ; le sel se précipite sous u n e forme gélatineuse : p o u r 

le purifier, on le lave avec de l 'alcool froid. 

Stéarate neutre de sonde . ( N a O ) 2 , C 6 8 H 6 6 0 5 . — Le stéarate neu t r e 

de soude se p répa re c o m m e le s téarate n e u t r e d e potasse , avec lequel 

il présente une g rande analogie : 2000 par t ies d 'eau peuvent aussi le 

décomposer en sel acide ; il est précipi té de sa dissolution par le sel 

V. 23 

L'eau chargée de sels n e dissout pas les s téarates neu t res . Nous v e r 

rons plus loin le par t i qu ' on a t i ré d e cette propr ié té dans l ' industr ie . 

L'éther enlève aux bis téara tes la moit ié d e l e u r acide, et les convert i t 

en sels neutres. 

Les stéarates, soumis à l 'action de la cha leur , en t ren t d ' abord en fu

sion, puis se décomposent en dégageant divers ca rbures d 'hydrogène 

huileux, et en laissant u n rés idu c h a r b o n n e u x , qui renferme la base , 

soit à l'état de l ibe r té , soit r édu i t e , soit combinée avec de l 'acide c a r 

bonique. 

Parmi les divers stéarates, les sels à base d 'alcal i p résen ten t seuls d e 

l'intérêt. Nous les examinerons avec détail , nous ' contentant d ' i nd ique r 

les formules, les caractères p r inc ipaux et le m o d e de p roduc t ion d e s 

autres stéarates. 
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m a r i n : o n t ire u n g r a n d par t i d e cet te p ropr ié té d a n s la fabrication des 

savons . El le p e r m e t d ' en lever aux savons l 'excès d 'alcal i qu ' i l s pour

ra ien t conteni r . 

S téara te neutre d ' ammoniaque . — C e ^ e l est b l anc , et à peu près 

i n o d o r e ; sa saveur est a lcal ine. On peu t le sub l imer d a n s u n e atmosphère 

d e gaz ammoniac . 

Le s téarate n e u t r e d ' a m m o n i a q u e , a b a n d o n n é au contact d e l'air, laisse 

dégager d e l ' ammoniaque , et se convert i t en bis téarate . 

Le m ê m e sel acide se p r o d u i t q u a n d on étend d 'eau bouil lante une 

dissolut ion chaude de s téarate neu t r e . 

P o u r obtenir le s téarate n e u t r e d ' a m m o n i a q u e , on a b a n d o n n e de l'acide 

s téar ique dans u n vase r empl i de gaz a m m o n i a c , j u s q u ' à ce qu'i l n 'y ait 

p lus d 'absorpt ion. 

On peu t aussi placer l 'acide s téar ique d a n s u n e dissolution aqueuse 

d e gaz a m m o n i a c : ce sel se forme sans q u e l 'acide s téar ique change 

d 'aspect . 
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ÉTHER STÉARIQUE. C 7 2 H 7 2 0 7 = C4H50,HO,C68H6«Os. 

C 7 2 

H'2 

0' . 

5400,00 
900,00 
700,00 

77,14 
12,85 
10,10 

7000,00 100,00 

L'éther stéarique est incolore, solide et cristallisable ; il en t re en fusion 

à 30°. Sa composition est fort r e m a r q u a b l e , et confirme l 'équivalent de 

l'acide stéarique ; il a pour formule C 4 H 5 0 , H O , C 6 8 H 6 6 0 5 . On voit q u e cet 

éther peut être considéré c o m m e u n s téarate dans lequel l 'acide est s a 

turé à la fois par l 'é ther et l 'eau. 

Les alcalis hydratés décomposent l 'é ther s téar ique en alcool et en 

acide stéarique pur , qui conserve son point de fusion à 70°. 

On obtient l 'éther s téar ique en faisant passer j u s q u ' à saturat ion c o m 

plète un courant de gaz acide ch lo rhydr ique dans u n e dissolution d 'acide 

stéarique dans l'alcool absolu. On chauffe ensuite le mé lange et on l 'agite 

avec de l'eau chaude , qui en sépare l ' é ther s téar ique. 

Le véritable éther s téar ique n e u t r e , qui aura i t p o u r formule (C 4 H 5 0) 2 , 

CMH 6 60 5 , n'a pas été obtenu j u squ ' à p r é sen t . (M. LASSAIGNE.) 

STÉARATE DE MÉTHYLÈNE. C7 0H'°O7 = C'HÎO.HO.C^HWO*. 

C">. 5250,00 . 76,92 
H 7 0 875,00 ....... 12,82 

Le stéarate de méthylène , ou é the r s téar ique d e l 'espri t d e bois, est 

cristallin, fusible à 85° et insoluble d a n s l 'eau. On le p r é p a r e en faisant 

digérer pendant u n e d e m i - h e u r e envi ron 1 par t ie d 'acide s téar ique, 

2 parties d'esprit de bois, et 2 par t i es d 'acide sulfurique concentré ; il 

O' 700,00 10,26 

6825,00 100,00 

vient nager à la surface d u m é l a n g e . (M. LASSAIGNE.) 

STÉARATE D'AMYLÈNE. C 7 8 H 7 8 0 7 = C'W'O.HO.C^H^OS. 

C7«. 
H7 8. 
O 7. 

5850,00 
975,00 
700,00 

77,74 
12,95 
9,31 

7525,00 · 100,00 

Le stéarate d 'amylène, ou é ther s téar ique de l 'hui le d e p o m m e de t e r r e , 

présente l'aspect d 'une masse g luan te et t rans luc ide , qu i est fusible à 25°, 5, 

très soluble dans l'alcool et l 'é ther boui l l an t s . 
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Cet é ther , t ra i té par u n e dissolution alcoolique d e potasse, se dédouble 

en alcool amyl ique et en acide s téar ique p u r . 

On p r é p a r e le s téarate d ' amylène en sa tu ran t p a r le gaz acide chlor-

h y d r i q u e u n e dissolut ion d 'ac ide s téar ique dans l 'alcool amylique. 

(M. DUFFY.) 

C O M B I N A I S O N S DE VACIDE S T É A R I Q U E A V E C L A G L Y C É R I N E 

L'acide s téar ique p u r , fusible à 70", forme avec la glycérine trois com

binaisons part icul ières : 

Cette de rn iè re combinaison est ident ique avec la s téar ine na ture l le . 

La monostéarine se présente en gra ins a r rond i s p rodu i t s pa r la réunion 

d e fines aiguilles microscopiques . Cette subs tance est t rès peu soluble 

d a n s l 'é ther . El le fond à 61° et se solidifie à 60° en u n e masse dure 

e t cassante c o m m e d e la cire. El le distille sans al térat ion dans le vide 

ba romé t r ique . Chauffée à l 'air , elle commence à se volatiliser, puis elle 

se décompose en r é p a n d a n t l ' odeur caractéris t ique de l 'acroléine. Elle est 

combust ib le et b r û l e avec u n e f lamme b l anche , t rès écla i rante . 

L 'oxyde de p l o m b saponifie la monos téa r ine en que lques heures à la 

t e m p é r a t u r e de 100°, et r égénère l 'acide s téar ique et la glycérine. Le 

m ê m e dédoub lemen t s 'opère q u a n d on chauffe à 100°, pendan t cent six 

heu res , la monos téar ine en présence d e l 'acide ch lo rhydr ique . 

Dans les mêmes condi t ions l 'acide acétique n e fait éprouver aucune 

al térat ion à la monos téar ine . 

On p r é p a r e la monos téar ine en chauffant à 200", p e n d a n t trente-six 

heu res , d a n s u n t u b e de ver re scellé à la l ampe , des poids égaux de glycé

r ine et d 'acide s téar ique. Ces deux corps n e paraissent pas se combiner, et 

forment, après le refroidissement d u tube , d e u x couches distinctes, au -

dessus desquel les nage la monos téar ine p rodu i t e . 

La monos téar ine ainsi ob tenue renferme o rd ina i rement de l'acide stéa

r ique . P o u r la purifier, on la maint ient p e n d a n t u n qua r t d 'heure à 

100° en présence d ' u n e peti te quant i té d ' é ther et d e chaux éteinte, qui 

forme avec l 'acide s téar ique en excès u n sel insoluble . En trai tant alors 

la masse p a r l 'é ther boui l lant , on en extrai t la monos téar ine , qui se dé

pose à l 'état cristall in pa r le refroidissement. 

La monostéarine, 
La distéarine . . 
Et la tristéarine . 

C « H « 0 8 (1). 

C 7 8 H ' 8 Q 1 2 . 

C l « H 1 1 0 O 1 2 . 

(1) Nous conservons pour tous les corps gras obtenus par M. Berthelot les for
mules adoptées par ce chimiste. 
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La distéarine se présente en lamel les obliques aplaties, qu i fondent à 

58', et se solidifient à 55° en u n e masse semblable à de la cire. Cette 

substance donne d e l 'acroléine lo rsqu 'on la chauffe au contact de l 'air . 

Elle se dédouble à 100°, sous l ' influence d e l 'oxyde d e p l o m b , en acide 

stéarique et en glycérine. 

On obtient la distéarine : 

1° En chauffant à 100", p e n d a n t cent quatorze heu res , u n mélange 

formé de parties égales de glycérine et d 'acide stéarique. 

2" En maintenant p e n d a n t sept heures le m ê m e mélange à la tempe-! 

rature de 275°. 

3" En chauffant à 260°, p e n d a n t t rois heu re s , 1 par t ie de monostéar ine 

avec 3 parties d'acide stéarique. 

4° En faisant réagir p e n d a n t v ing t -deux heures , à la t e m p é r a t u r e d e 

200', la stéarine nature l le su r u n excès de glycér ine. 

• Préparée par l 'un ou l ' au t re d e ces divers p rocédés , la dis téarine 

doit, comme la monostéar ine, ê t re purifiée pa r l 'é ther et la chaux . 

La tristéarine est ident ique avec la s téar ine na tu re l l e (M. Ber the lo t ) . 

ACIDE MARGARIQUE. C 3 4H 3 30 3 ,HO. 

C?* 2550,00 75,55 
m 412,50 12,22 
O 3 . . . . t 300,00 8,88 
HO. 112,50 , . 3,35 

3375,00 100,00 

Il existe une relation fort r e m a r q u a b l e en t re l 'acide s téar ique et m a r -

garique : si l'on double en effet la formule de l 'acide marga r ique , elle 

devient C 6 8 H 6 6 0 8 , 2HO. On voit qu 'e l le ne diffère que pa r 1 équivalent 

d'oxygène de l'acide s téar ique C 6 8 H 6 6 0 5 , 2 H O . 

Propriétés. 

L'acide margarique ressemble , sous beaucoup de rappor t s , à l 'acide 

stéarique ; il est insoluble dans l 'eau, so luble d a n s l 'alcool et l 'é ther ; il 

fonda 60°. Lorsqu'on le soumet à la disti l lation, il se volatilise, mais 

une petite partie se décompose toujours , e t l 'acide distillé est mêlé d ' un 

peu de margarone. 

D'après un travail récent , publ ié pa r M. Heintz, et dont voici le r é 

sumé, l'acide margar ique n e serai t q u ' u n mélange ou u n e combinaison 

d'acide stéarique et d 'acide pa lmi t ique ; 

1° Quand on fait cristalliser l 'acide margar ique à plusieurs reprises 
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dans l 'alcool, on finit p a r obtenir de l 'acide pa lmi t ique p u r , fusible à 62°. 

2" On a r r i v e , a u m o y e n de précipi tat ions incomplètes par l'acétate 

de ba ry te , à dédoub le r l 'acide m a r g a r i q u e en ac ide s téar ique et en acide 

pa lmi t ique . 

3° Enfin, si l 'on fond u n mélange formé d e 10 part ies d'acide stéa

r ique et de 1 par t ie d 'acide pa lmi t ique , on obt ient p a r le refroidissement 

u n e masse cristalline qu i présente l 'aspect et le point d e fusion de 

l 'acide marga r ique , quoique les deux acides employés n e tondent qu'à 

u n e t empé ra tu r e supér ieure , 62° et 70°. 

Préparation. 

On p répa re l 'acide m a r g a r i q u e p a r différents procédés : 

1° E n t ra i tant l 'acide s téar ique pa r l 'acide azot ique à 32° de Baume, 

on obtient des cr is taux qu i , purifiés p a r l 'alcool, peuven t ê t re considérés 

comme d e l 'acide m a r g a r i q u e p u r . 

2° E n soumet tan t l 'acide s téar ique à la distil lation, on obtient une 

masse cristall ine qu i cont ient de l 'acide m a r g a r i q u e ; on purifie ordinai

rement cet acide en le faisant en t re r d a n s des combinaisons salines. 

3° On obtient encore l 'acide marga r ique en précipi tant par u n sel de 

p l o m b u n savon d 'hui le d'olive, qu i peu t ê t re considéré comme un m é 

lange de m a r g a r a t e et d 'oléate alcalin : il se forme par double décompo

sition de l 'oléate et d u marga ra t e de p l o m b . 

En épuisant ces deux sels pa r l 'é ther , on n 'en lève que l 'oléate de plomb ; 

on re t i re ensui te l 'acide m a r g a r i q u e d u marga ra t e de p l o m b . 

U° On peu t obtenir l 'acide m a r g a r i q u e p a r la t ransformation d u mar 

garate et d u s téarate n e u t r e de potasse en bîsels ; on trai te ensuite les 

deux sels acides p a r l 'alcool, qu i dissout mieux le b imargara te que le 

bistéarate d e potasse. 

MARGARATES. 

L'acide m a r g a r i q u e é tant m o n o b a s i q u e , les margara tes neutres ont 

pour formule générale M O , G 3 4 H 3 3 0 3 . 

La composit ion des marga ra t e s acides est représentée par MO, 

( C 3 4 H 3 3 0 3 ) 2 . 

Les margara tes neu t r e s à base d'alcali sont solubles d a h s u n e petite 

quant i té d 'eau, dans l 'alcool, et p e u solubles d a n s l ' é ther . Un excès d'eau 

les t ransforme en margara tes acides. 

Les au t re s sels formés par l 'acide marga r ique sont insolubles dans 

l 'eau, dans l ' é ther , et à p e u près tous dans l 'alcool. 

On t rouve ra r éun i s d a n s l e tab leau suivant les formules , les carac

tères pr inc ipaux e t le m o d e de product ion des margara tes les plus 

connus : 
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MARGAHAMIDE. 363 

-ÉTHER MARGARIQUE. C 3 8 H 3 8 0 4 = C 4H 50,C 3 4H 33() 3. 

C 3 8 2850,00 . . . . . . . . 76,51 
H 3 8 475,00 12,75 
0*. 400,00 10,74 

3725,00 100,00 

On l'obtient comme l 'éther s téar ique. 

Il est solide, cristallisable, fusible à 22°, decomposable pa r la c h a 

leur. Les alcalis hydra tés forment avec l 'é ther marga r ique des savons et 

en séparent de l'alcool. (M. LAURENT.) 

MAKGARATE D E M É T H Y L È N E . C*H 3 6 0 4 = C 2 H 3 0,C 3 4 H 3 3 0 3 . 

C 3 6 2700,00 76,05 
H36 450,00 12,67 
O*. . , 400,00 11,28 

o550,00 100,00 

Le margarate de méthy lène ou é ther marga r ique de l 'esprit de bois, 

est solide cristallisable, fusible et volatil . On le p répa re en sa tu ran t de 

gaz acide chlorhydrique u n e dissolution d 'acide marga r ique dans l 'esprit 

de bois. (M. LAURENT.) 

MABGARAIUIDE. C 3 4 a 3 3 0 2 ,AzH 2 . 

C 3 4 2550,00 75,83 
H3* . . . . . . . . 437,50 13,01 
O2 200,00 5,94 
Az 175,00 5,22 

3362,50 100,00 

Cette amide a été découverte pa r M. Boullay, qu i l'a obtenue en t r a i 

tant par le gaz ammoniac les corps gras na tu re l s qu i cont iennent de la 

margarine, tels que les graisses, les hui les d 'olive, d e colza, de noix, 

d'amandes douces, de ricin, e tc . 

La margaramide est b l anche , inodore , cristall isable en lamelles ou en 

petits prismes ; sans action su r les réactifs colorés, fusible à 60°; insoluble 

dans l 'eau, très soluble, su r tou t à c h a u d , dans l 'alcool et l 'é ther . Elle 

brûle avec une flamme écla i rante sans laisser de charbon et présente tous 

les caractères d 'une amide ; ainsi les alcalis concentrés et bouil lants en 

dégagent lentement de l ' ammoniaque , et laissent p o u r résidu u n vé r i 

table savon. Les acides convenab lement concentrés agissent, à chaud , 

d'une manière semblable ; ils é l iminent peu à peu l 'acide margar ique et 
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COMBINAISONS DE L'ACIDE MARGARIQUE AVEC IiA 
GLYCÉRINE. 

L'acide marga r ique forme avec la glycérine deux combinaisons cris-

tallisables, la m o n o m a r g a r i n e C 4 0 ! ! 4 0 © 8 et la t r imarga r ine C 1 0 8 H 1 0 4 0 1 2 (1) 

qui , ob tenue dans u n état absolu de pu re t é , serait sans doute identique 

avec la m a r g a r i n e o rd ina i re . 

La monomargarine se p résen te en gra ins a r r o n d i s , ou en prismes 

blancs , groupés a u t o u r d ' u n cen t re c o m m u n . Cette substance est sohible 

dans l 'alcool et l ' é ther . El le fond o rd ina i rement à 56°, mais ce point de 

fusion n 'est pas cons tan t . Ainsi la m o n o m a r g a r i n e , p réparée à 100° ou 

200°, se liquéfie à 62° ; après avoir subi l ' influence d ' une température 

élevée, elle fond à 56° et se solidifie pa r le refroidissement à 49°. Si on la 

chauffe de nouveau , elle en t re en fusion à 53°, et r ep rend , en se solidifiant, 

son point de fusion n o r m a l , 56°. 

I l suffit de chauffer p e n d a n t quelques heu res , à 100°, la monomargar ine 

avec l 'oxyde de p l o m b , p o u r la dédouble r en glycérine et en acide m a r 

garique fusible à 60°. 

La monomarga r ine peu t ê t re distillée dans le vide baromét r ique . Elle 

s 'altère q u a n d on la chauffe a u contact d e l 'air, et d o n n e de l'acroléine. 

Un mélange d 'acide acétique et d 'alcool réagit l en tement à 100° sur la 

monomargar ine , et la t ransforme par t ie l lement en glycérine et en éther 

marga r ique . 

On p répare la m o n o m a r g a r i n e en chauffant u n mélange de glycérine 

et d 'acide margar ique , soit à 200° p e n d a n t vingt et u n e heures , soit à 

100° p e n d a n t cent six heu re s . 

La monomarga r ine s 'obtient encore en faisant agir le gaz acide chlor-

h y d r i q u e sur le m ê m e mélange ; seu lement , p rodu i t e pa r cette dernière 

réaction, elle renferme toujours u n e cer ta ine quant i té de chlorhydrine, 

don t il est impossible d e la débarrasser complè tement . 

(1) Formules adoptées par M. Berthelot. 

s 'unissent à l ' ammoniaque . Ces réactions s 'accordent avec la formule 

C 3 4 H 3 3 0 2 , A z H 2 , e t d é m o n t r e n t q u e la m a r g a r a m i d e n 'es t au t re chose que 

d u marga ra t e d ' ammoniaque , moins les é léments d ' u n e certaine quan

tité d 'eau. 

P o u r p répa re r la m a r g a r a m i d e , on mêle d e l 'hui le d'olive ou de la 

graisse avec de l 'alcool qu ' on sa ture d e gaz ammoniac ; le mélange est 

délayé dans l 'eau boui l lante : p e n d a n t le refroidissement, la p lus grande 

par t ie de la m a r g a r a m i d e se fige à la surface d u l iquide, dont on la 

sépare facilement. On la t ra i te pa r l 'alcool b o u i l l a n t , et après p lu

sieurs cristallisations dans ce l iquide, on peu t considérer la margaramide 

c o m m e p u r e . 
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ACIDE OLÉIQUE. 365 

La trimargarine fond à 60° et se solidifie à 52° ; l 'oxyde de p lomb la 

dédouble en glycérine et en acide marga r ique . Cette substance, obtenue 

dans un état absolu de pu re t é , serait p robab lemen t ident ique avec la 

margarine ordinaire. On l 'obt ient en chauffant à 270°, pendan t q u e l 

ques heures, la monomargar ine avec u n excès d 'acide h ia rga r ique . 

(M. BERTHELOT.) 

ACIDE OLÉIQIE. C 3°H 3 30 3,HO. 

C 3 6 2700,00 76,59 
H 3 3 412,50 11,70 
O3 300,00 8,51 
HO 112,50 3,20 

3525,00 100,00 

L'histoire de l 'acide oléique est loin d 'ê t re complè te . Il est p robable que 

la saponification des hui les siccatives et des huiles non siccatives sépare 

de ces corps gras des acides l iquides de propr ié té et de composition 

différentes. 

L'acide dont nous al lons pa r l e r est celui que l 'on re t i re des hui les non 

siccatives, et par t icul ièrement d e celles d ' a m a n d e et d'olive, de la graisse 

d'oie et du beur re . 

Propriétés. 

L'acide oléique est l iquide, incolore, insipide, inodore ; insoluble dans 

l'eau, très soluble dans l 'alcool, so lub l een toutes propor t ions dans l 'é ther . 

Il dissout à son tour les mat ières grasses solides, l 'acide s téar ique, l 'acide 

margarique, etc. 

La dissolution alcoolique d 'ac ide o l é i q u e , refroidie à — 1 4 ° , laisse 

déposer des cristaux de cet acide d o n t le point de fusion est à + 4°. A 

l'état solide, l'acide oléique n e s 'oxyde q u e len tement à l 'air ; mais l o r s 

qu'il est fondu, il absorbe t rès r ap idemen t l 'oxygène, acquier t u n e odeur 

et une saveur rances, u n e acidité p rononcée , cesse d e pouvoir cristalliser 

par l'exposition au froid et forme avec la ba ry t e un sel t rès soluble dans 

l'alcool. 

L'acide oléique qui a subi l 'action d e l 'air froid paraî t avoir p e r d u 

1 équivalent d 'hydrogène et gagné 1 équivalent d 'oxygène. L'équation 

suivante représente la t ransformat ion de l 'acide oléique en acide oxy-

oléique : 

C 3 6H 3 30 3,HO - f O 2 = C3 6H3 20«,HO + HO. 

Acide oléique. Acide oxy-oléique. 

( M. GOTTLIEB.) 

L'acide oléique, chauffé à 100°, au contact d e l 'air, absorbe de l 'oxy-
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gène avec p lu s d e rapidi té e n c o r e qu ' à la t empé ra tu r e ordinaire ; mais 

cet te oxydat ion est accompagnée d 'un dégagement d 'acide carbonique. 

L 'acide oléique est décomposé p a r l'action de la cha leur ; il donne 

naissance à de l 'acide sébacique d o n t la p ropor t ion est d 'autant plus 

g r a n d e q u e l 'acide oléique soumis à la distillation était p lus pur . La for

ma t ion d e l 'acide sébacique est accompagnée de celle d 'une certaine 

quan t i t é d 'acide carbonique , d e p lus ieurs ca rbures d 'hydrogène gazeux 

ou l iquides, et d e deux acides volatils, qui sont les acides caprylique et 

capro ïque . L 'acide oléique a l téré à l 'air et l 'acide oléique p u r fournissent 

u n e quan t i t é à peu p rès égale de ces deux dern ie rs acides ; mais l'acide 

o x y - o l é i q u e d o n n e beaucoup mo ins d 'acide sébacique. 

Le chlore et le b r o m e a t t aquen t l 'acide oléique et produisent deux 

acides par t icul iers , qu i on t p o u r formules : 

C 3 6 | | 3 2 C i 2 0 3 ; H O Acide chloroléique. 

C 3 6 H 3 2 B r 2 0 3 > n o Acide bromoléique. 
(M. LEFORT.) 

Quand on chauffe l 'acide olé ique en présence de la potasse caustique 

et d ' u n e peti te quant i té d 'eau , il se dégage de l ' hydrogène , et il se produit 

d u pa lmi ta te et d e l 'acétate de potasse : 

C 3 6 H 3 3 0 3 ( H O + 2(KO,HO) 2H -f- KO,C 3 2 H°»03 + K O ^ H W . 

Acide oléique. Palmitate de potasse. Acétate de potasse. 

(M. VARRENTRAPP.) 

Préparation. 

La prépara t ion d e l 'acide oléique p u r présente d e g randes difficultés : 

les propr ié tés assignées à cet acide, d 'après MM. Broméis e t Gottlieb, sont 

celles d ' un ac ide oléique p lus ou moins a l téré pa r l 'oxydation. 

Dans les fabriques de bougies s téar iques, on obt ient l 'acide oléique en 

t ra i tan t p a r l 'acide sulfurique é tendu d 'eau le savon calcaire provenant 

d e l 'action de la chaux su r le suif. Les acides gras qu i résul tent de cette 

décomposi t ion sont lavés à c h a u d et se p r e n n e n t en masse pa r le refroi

d issement : cette masse compr imée laisse écouler u n l iquide riche en 

acide oléique, mais con tenan t encore des p ropor t ions assez considérables 

d 'acide s téar ique. Après u n séjour pro longé dans u n lieu froid, il se 

forme u n dépôt d a n s le l iquide, qu i est décanté et l ivré au commerce 

ou employé sous le n o m d'acide oléique. C'est u n acide i m p u r qui con

t ient , i n d é p e n d a m m e n t de l 'acide s téar ique , u n e p lu s ou moins grande 

quan t i t é d 'acide oxy-oléique p rovenan t d e l 'oxydation de l'acide oléique 

a u contact de l 'air . 

P o u r obteni r l 'acide oléique aussi p u r que possible, il faut donc avoir 

r ecour s à u n procédé différent d u précédent . 
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O L É A T E S . 367 

Après ayoir saponifié par la potasse de l 'huile d'olive ou d ' amande , 

on décompose le savon pa r l 'acide t a r t r ique ; on lave la matière grasse 

acide, puis on la chauffe au b a i n - m a r i e p e n d a n t quelques heures , avec 

la moitié de son poids d 'oxyde de p l o m b préalablement rédui t en p o u d r e 

fine. Le mélange doit ê t re ensui te agité avec deux ibis environ son 

volume d'éther et a b a n d o n n é au repos . L'éther dissout l 'oléate acide 

de plomb ; on le décante et on le mêle avec de l 'acide ch lorhydr ique 

faible. L'acide oléique est é l iminé et se dissout dans l 'é ther : la d i sso

lution éthérée monte à la surface d u l iquide aqueux ; on la décante, on 

la mêle avec de l'eau et l'on en chasse l 'é ther par la disti l lation. Le r é 

sidu est de l'acide oléique p re sque p u r , qui n e contient q u ' u n e faible 

proportion d'acide oxy-oléique. Pour le débarrasser de ce dern ier acide, 

on le sature par l ' ammoniaque et l 'on décompose le savon qu i en résul te 

par du chlorure de b a r y u m . Il se forme un précipité d'oléate et d 'oxy-

oléate de baryte qu 'on dessèche et qu 'on trai te pa r l 'alcool boui l lant ; la 

dissolution laisse déposer, en se refroidissant, des cr is taux d'oléate de 

baryte, dont on sépare l 'acide oléique à l 'état d e pure té pa r l 'acide t a r 

trique dissous dans l 'eau bouill ie et en p r e n a n t la précaut ion de faire 

cette décomposition, ainsi q u e les lavages de l 'acide oléique, à l ' abr i d u 

contact de l'air. 

Le mode de purification q u e n o u s venons d ' ind iquer est applicable aux 

acides oléiques d u commerce . 

Usages. 

L'acide oléique a été app l iqué pa r M. Péligot au foulage des laines ; il 

est préférable aux hui les p o u r cet usage, parce qu ' é t an t soluble dans le 

carbonate de soude, il peut ê t re enlevé p a r ce réactif. 

L'acide oléique provenant des fabriques de bougies sert à fabriquer des 

savons qui sont mous q u a n d on le sa tu re p a r de la potasse, mais qui 

présentent une consistance p re sque aussi solide que celle d u savon de 

Marseille, lorsqu'on neutra l ise l 'acide oléique pa r la soude . 

OLÉATES. 

L'acide oléique est monobas ique ; les oléates neu t r e s ont p o u r formule 

générale : M 0 , C 3 6 E F O 3 . 

La composition des oléates acides est représentée p a r M O , ( C 3 6 H 3 3 0 3 ) 2 . 

Les oléates neut res à base d'alcali sont solubles à froid dans l 'eau, 

l'alcool absolu et l 'é ther . Les oléates acides sont l iquides et insolubles. 

L'acide oléique s 'oxydant facilement a u contact de l 'air, il faut, pour 

obtenir les oléates à l 'état de pu re t é , avoir recours à la mé thode su i 

vante : 

On introduit dans u n flacon u n m é l a n g e int ime d'oléate de bary te et 
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d u sulfate d e la base q u e l 'on veut faire en t r e r en combinaison avec 

l 'acide oléique. Âpres avoir recouver t ce mélange d'alcool à 83°, on ferme 

le flacon et on le main t ien t p e n d a n t que lque t emps à u n e douce chaleur. 

Il se p rodu i t d u sulfate d e ba ry te insoluble , et l 'oléate formé reste dissous 

dans l 'alcool. La l iqueur , évaporée dans u n e a tmosphère de gaz hydro

gène, laisse p o u r rés idu u n oleate p u r . 

o l e a t e neutre de potarne. — Ce sel est b l anc , friable, déliquescent à 

l 'air, soluble dans l 'alcool et dans h part ies d ' eau . 

La dissolution aqueuse d'oléate de potasse se t roub le quand on l'étend 

d 'eau, et dépose u n bisel gélat ineux. 

On p répa re o rd ina i rement l 'oléate d e potasse en chauffant u n mélange 

formé de part ies égales de potasse et d 'acide oléique avec une petite 

quant i té d 'eau . L e sel. ainsi p rodui t est purifié pa r des dissolutions suc

cessives dans l 'alcool. 

r 
O l e a t e neutre de soude. — L'oléate d e soude cristallise facilement 

dans l 'alcool. Il n 'est pas déliquescent et se dissout sans altération dans 

10 à 12 part ies d 'eau . On l 'obtient comme l 'oléate d e potasse . 

o i éa t e neutre d ' ammoniaque . — Ce sel est gélat ineux, soluble dans 

l 'eau. On le p rodui t en faisant digérer à froid l 'acide oléique avec une 

dissolution aqueuse d ' ammoniaque . 

Oleate neutre de baryte . — L'oléate n e u t r e d e ba ry te est cristallin, 

et infusible à 100° lorsqu' i l est p u r . 

Après s 'être al téré au contact de l 'air , ce sel fond au-dessous de 100°. 

Les oléates de chaux et de stronfiane p résen ten t beaucoup d'analogie 

avec Toléate de ba ry te . 

o l ea t e neutre de magnés ie . — Ce sel est g r e n u , m o u et diaphane. 

o l e a t e neutre de ch rome . — L'oléate d e ch rome est amorphe et de 

couleur violette. 

Oleate neutre de zinc. — L'oléate n e u t r e de zinc présente l'aspect 

d ' une p o u d r e b lanche . Il fond au-dessous d e 100°. 

o l e a t e neutre de cobal t . — Ce sel est pu lvé ru len t et d 'un vert 

b leuâ t re . 

Oleate neutre de n icke l . — L'oléate de nickel est d ' un vert-pomme. 

Oleate neutre de p lomb. — Ce "sel est b lanc , pulvérulent , très 
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ÉTHER 0I.ÉIQUE. .'569 

léger, soluble dans l 'éther, l 'hui le d e n a p h t e et l 'essence de t é r é b e n 

thine. 11 fond à 80°. 

L'oléate de p lomb se p r é p a r e d e la m a n i è r e su ivan te . On in t rodu i t 

successivement dans u n bal lon d e l 'alcool et de l 'acide oléique ; l o r sque 

cet acide est dissous, on addi t ionne la l iqueur d ' u n excès d e ca rbona te d e 

soude sec, en ayant soin d e chauffer doucemen t le ba l lon afin de p r o 

duire des vapeurs d'alcool, qui chassent l 'a ir et e m p ê c h e n t ainsi l 'oléate 

de soude formé de s 'al térer. Dès q u e la dissolut ion p ré sen t e u n e réact ion 

alcaline, on la filtre, on l 'é tend d ' u n e peti te quan t i t é d ' eau , et on l ' a b a n 

donne à elle-même, après avoir bouché le ba l lon . E n y versan t , q u a n d 

elle est refroidie, une dissolution n e u t r e d 'acétate d e p l o m b , on obt ient 

un précipité blanc d 'oléate de p l o m b p u r . Ce sel doi t ê t r e lavé r a p i d e 

ment à l'eau froide, et desséché dans le vide. 

oleate de enivre. — Ce sel est ve r t et t rès fusible. 

oleate d'argent. — L'oléate d ' a rgen t se p r o d u i t p a r d o u b l e d é c o m p o 

sition. Il se réduit presque aussi tôt ap rès sa format ion. 

ÉTHEH OLÉIQUB. C*>H380* = C 4 H s O,C 3 6 H 3 3 0 3 . 

C 4 0 3000,00 77,41 
H 3 8 . . . . . . . . 475,00 , 12,25 
O4 400,00 10,34 

3875,00 100,00 

L'éther oléique est incolore, d ' u n e densi té qu i , à 1 8 ° , est égale à 0 , 8 7 , 

soluble dans l'alcool, et décomposable p a r la dist i l lat ion. L 'azotate d e 

protoxyde de mercure le t ransforme, d a n s l 'espace de v i n g t - q u a t r e 

heures, en éther élaïdique. 

Pour obtenir l 'éther oléique, on dissout l 'acide olé ique d a n s 3 fois sou 

volume d'alcool, puis on fait passer r a p i d e m e n t u n cou ran t d e gaz ac ide 

chlorhydrique dans la dissolution. L'éthérification s 'opère en q u e l q u e s 

minutes, et l 'éther p rodu i t se sépare d e la l i q u e u r . 

On prépare aussi l 'é ther o lé ique en t ra i tant l 'acide olé ique p a r u n m é 

lange d'acide sulfurique et d 'a lcool . (M. LAURENT.) 
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OLEATE DE MÉTHYLÈNE. C 3 8 H 3 6 0 4 = CWO.C^H^O». 

e 3» 2850,00 77,02 
B36 "450,00 12,18 
0< 400,00 , . 10,82 

3700,00 100,00 

Cet é ther est oléagineux, d ' u n e densi té égale à 0 ,879. 11 se transtorme 

en é the r é laïdique sous l ' influence d e l 'azotate de p ro toxyde de mercure. 

(M. LAURENT.) 

C O M B I N A I S O N S S E L ' A C I D E O L É I Q U E A V E C L A ( U L Y C É R I N E . 

L'acide oléique forme avec la g lycér ine trois combinaisons liquides, 

p résen tan t p lus ieurs des propr ié tés d e l 'oléine na ture l le . 

La monoléine C 4 2 H 4 0 O 8 est hui leuse , d e couleur j aune , inodore, à peu 

près insipide, d ' u n e densité égale à 0 ,94. Elle se p r e n d vers 15" en une 

masse cristall ine t rès mol le . El le disti l le s a n s al térat ion dans le vidé 

ba romé t r i que . 

Lorsqu 'on chauffe la monolé ine au contact de l 'air , elle se décompose 

en r épandan t u n e odeur e x t r ê m e m e n t désagréable , et en laissant un 

rés idu de charbon difficile à dé t ru i re p a r la calcination. La combustion 

é tan t opérée aussi complè tement q u e possible, il reste u n e faible propor

tion de cendres p rovenan t d ' u n e pet i te quan t i t é d'oléate de chaux, que 

renferme encore la monolé ine la mieux purifiée. 

L 'oxyde de p l o m b saponifie l en tement la monolé ine à 100°. L'acide 

ch lo rhydr ique la dédouble en glycérine et en acide oléique. 

L 'acide acét ique, mé langé avec l 'alcool, n e lui fait subir aucune alté

ra t ion à 100°. Ce caractère se r e t rouve d a n s l 'oléine naturelle» 

Enfin la monolé ine , c o m m e l 'oléine n a t u r e l l e , s'acidifie lentement au 

contact de l 'a i r . 

P o u r p r o d u i r e de la monolé ine , on peu t : 

1° Chauffer à 100°, p e n d a n t cent qua torze heures , un mélange d'acide 

oléique et d e glycérine. 

2" Sa tu re r à 100" le m ê m e mé lange p a r de l 'acide chlorhydrique ; la 

monolé ine ob tenue par ce dernier p rocédé renferme de la chlorhydrine. 

3° Maintenir p e n d a n t soixante et onze h e u r e s à 100° un mélange 

d 'acide oléique, de glycérine et d 'acides miné raux , tels que les acides 

sulfur ique, phosphor ique , etc.; mais , dans ce cas, la monoléine qui a 

pr is naissance re t ient une par t ie de ces de rn ie r s acides. 

h" Chauffer pendan t cent deux heu re s , à 100", l 'é ther oléique avec de 

la glycérine et de l 'acide ch lo rhydr ique . 

On obtient encore la monolé ine , en chauffant à 200°, pendant dix-
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ACTION DE LA CHALEUR SUR LES ACIDES STÉARIQUE ET MARGARIQUE. 371 

huit heures, dans un tube de ver re scellé à la l ampe, la glycérine avec 

l'acide oléique pu r . Après le refroidissement, le l iquide que contient le 

tube forme deux couches dist inctes. La couche supér ieure , qu i se c o m 

pose de l'acide oléique employé en excès et de la monolé ine produi te par 

la réaction, est décantée d a n s u n e éprouvet te et agitée avec de la chaux 

éteinte, afin de précipiter l 'acide oléique à l 'état d 'oléate de chaux. On 

introduit ensuite de l 'é ther et d u noi r an imal dans l 'éprouvet te , on agite, 

puis on abandonne la masse au repos . L 'éther , qu i a dissous la m o n o 

léine, est séparé par décantat ion, filtré et remplacé p a r de nouvel éther . 

On répète deux ou trois fois le m ê m e t ra i tement , et l 'on réun i t les disso

lutions éthérées de monoléine dans u n e capsule q u e l 'on place sous le 

récipient de la machine p n e u m a t i q u e . Le vide é tant fait doucement , il se 

dépose une petite quant i té d 'oléate d e chaux , qu i s'est dissous pendan t 

l'épuisement. On sépare ce sel en filtrant, et l 'on cont inue à évaporer 

l'éther dans un bal lon au moyen d ' u n cou ran t d 'acide carbonique p u r et 

sec. La monoléine forme le rés idu . 

Pour éliminer p lus facilement les dern ières t races d 'é ther , on peut , sans 

inconvénient, chauffer légèrement le ba l lon . 

La di-oléine C 7 8 H 7 4 0 ' 3 est hui leuse , neu t r e aux papiers réactifs. Sa den

sité, prise à 21°, est égale à 0 ,92. El le se fige en t r e 10° et 15°. On l 'obtient 

en chauffant à 200°, p e n d a n t v i n g t - d e u x heures , la monolé ine avec la 

glycérine. 

La tri-oléine C 1 1 *H 1 0 4 O 1 2 est encore l iquide au -des sous d e 10°. El le 

s'acidifie au contact de l 'air d a n s l 'espace d e que lques j o u r s . On peu t la 

distiller dans le vide. P o u r p r é p a r e r la tri-oléine, il faut chauffer à 200° 

la glycérine avec son poids d 'ac ide oléique, décanter après la réaction la 

couche de matière grasse qu i s'est p rodu i te , la mélanger avec 15 ou 

20 fois son poids d'acide oléique, et chauffer de nouveau à 240° p e n d a n t 

quatre heures. En t ra i tant a lors la masse pa r la chaux et l 'é ther , on o b 

tient une dissolution é thérée d e t r i -o lé ine qui , concent rée et addi t ionnée 

de 8 à 10 fois son poids d'alcool ord ina i re , laisse précipiter la t r i -o lé ine . 

Cette substance est recueill ie su r u n filtre et desséchée dans le vide. 

(M. BERTHELOT.) 

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

L'acide stéarique d o n n e pa r la distillation u n e quan t i t é considé

rable d'acide marga r ique ; mais ce dern ie r acide n 'est pas pu r , il est 

accompagné d 'une subs tance neu t r e par t icul ière , la margarone CmH6S02, 

d'un hydrogène ca rboné C 3 4 H 3 4 , d ' une peti te quant i té d 'eau et d'acide 

carbonique. 
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A C T I O N D E 1 A CHAXEUB. SUB. L ' A C I D E OLÉIQUE. 

L'acide oléique, soumis à la distil lation, d o n n e de l 'acide caprylique, 

de l 'acide caproïque et d e l 'acide sébacique. La présence d e ce dernier 

acide pa rmi les p rodu i t s de la distillation caractérise l 'acide oléique. 

U équivalents d 'acide s téar ique d o n n e n t naissance, par la distillation, 

ii 5 équivalents d 'acide m a r g a r i q u e , 1 équivalent de marga rone , 1 équi

valent d 'hydrogène carboné C 3 4 H 3 4 , 2 équivalents d 'eau et 2 équivalents 

d 'acide ca rbonique (M. Redtenbacher ) . 

La distillation de l 'acide marga r ique fournit les mêmes produits que 

celle d e l 'acide s téar ique, mais la p lu s g r a n d e par t ie de l ' ac ide margarique 

se volatil ise sans avoir subi d 'a l té ra t ion . 

MARGARONE. C 6 6 H 6 o 0 2 . 

C*. . . .' 4950,00 82,84 
H 6 6 825,00 13,80 
O 2 200,00 3,36 

5975,00 100,00 

La marga rone a été découver te p a r M. Bussy. El le se produi t , comme 

nous venons de l ' indiquer , dans la distillation de l 'acide stéarique. Sa 

composition, r approchée de celle d e l 'acide m a r g a r i q u e hydra té , dont 

elle n e diffère q u e p a r de l 'acide carbonique et d e l 'eau, indique nette

m e n t q u e la m a r g a r o n e provient de la décomposit ion m ê m e de l'acide 

margar ique : 

(C 3"H 3 <0<) 2 = C<*H6°02 _f- 2C0 2 + a HO. 

Acide margarique. Margarone, 

La m a r g a r o n e est b lanche , nacrée, t rès friable e t s'électrise par le 

f ro t t ement ; elle fond à 76° et res te d iaphane après la solidification. 

Soumise à l 'action de la cha leur , la m a r g a r o n e distille en partie sans 

al térat ion ; mais u n e par t ie p lus ou moins considérable se détrui t en pro

duisant des composés l iquides qu i paraissent ident iques avec ceux que 

l 'on observe q u a n d on distille les acides s téar ique et marga r ique sur un 

excès de chaux . 

La m a r g a r o n e est insoluble dans l 'eau, soluble d a n s 50 parties d'alcool 

et d a n s 5 par t ies seu lement d 'é ther boui l lan t . El le n ' a r eçu jusqu 'à pré

sent aucun emplo i d a n s l ' indus t r ie . 

P o u r p r épa re r la m a r g a r o n e avec facilité, on distille u n mélange formé 

de 2 part ies d'acide marga r ique et d e - l par t ie de chaux . Le produi t de 

la disti l lation, cristallisé deux ou trois fois dans l 'é ther , consiste en m a r 

garone p u r e . 
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ACIDE SÉBACIQUE. C'0H8O3,HO. 

C«° 750,00 59,40 
118 100,00 7 ,92 

O 3 300,00 23 ,76 

HO 112,50 8,92 

1262,50 100,00 

L'acide sébacique ou sébique a été découvert pa r M. T h e u a r d . 

Propriétés. 

Cet acide offre l 'aspect d e pail lettes b lanches , d ' u n éclat nac ré , qui 

sont peu solubles dans l 'eau froide, t rès solubles d a n s l 'alcool et l ' é ther , 

fusibles à 127° et volatiles sans décomposi t ion. 

Le chlore a t taque l 'acide sébacique sous l ' influence de l a radia t ion 

solaire, et produi t deux corps chlorés, dérivés pa r subst i tut ion, qui ont 

pour formules : 

C">H8CICH. 
C"OH7C150<. 

(M. CARLKT.) 

L'action de l'acide azotique su r l 'acide sébacique est peu c o n n u e : 

d'après M. Schlieper, l ' ac ide azotique convert i t l en temen t l 'acide séba

cique en acide pyro ta r t r ique ; su ivant M. Carlet , l 'acide sébacique, t ra i té 

par l'acide azotique, se t ransforme en acide suceinique. 

La potasse caustique en fusion réagit sur l 'acide sébacique, il se dégage 

de l'hydrogène et l 'on obtient u n sel de potasse dont l 'acide est l iquide 

et volatil (M. Gerhard t ) . 

Préparation. 

L'acide sébacique se forme pa r l 'action de la chaleur sur l 'oléine ou 

.sur l'acide oléique. Les corps gras , soumis à la dist i l lat ion, fournissent 

des quantités d 'acide sébacique d ' au tan t plus g randes qu ' i l s son t p l u s 

riches en oléine ou en acide oléique. 

On prépare o rd ina i rement l 'acide sébacique en dist i l lant l ' ac ide oléique. 

Il passe dans le récipient u n l iquide doué d ' u n pouvoir réfr ingent cons i 

dérable, et qui se compose en ma jeu re par t ie d 'ac ide sébacique et de 

carbures d 'hydrogène hu i leux . E n t ra i t an t à p lus ieurs reprises le mé lange 

par l'eau bouil lante, on en extrai t l 'acide sébacique, qui cristallise à m e 

sure que les dissolutions aqueuses se refroidissent. 

L'acide sébacique ainsi ob tenu est légèrement coloré en j a u n e ; il pos

sède une odeur e m p y r e u m a t i q u e prononcée, et, d é p l u s , il r enfe rme d e 
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Nous placerons ici u n acide par t icul ier , l 'acide ipomique , qui présente 

la m ê m e composit ion et, à l 'exception cependan t d u point de fusion, tous 

les caractères d e l 'acide sébacique. 

A c i d e i p o m i q u e . — L'acide ipomique cristallise e n aiguilles blanches, 

qu i sont fusibles à 104°, volatiles, p e u solubles d a n s l 'eau froide, très 

solubles dans l 'eau boui l l an te , l 'alcool et l ' é ther . Cet acide forme avee 

la potasse, la soude et l ' ammoniaque , des sels t rès solubles dans l'eau. 

Les ipomates de ba ry te et d e chaux sont peu solubles . 

On obtient l 'acide ipomique, en t r a i t an t p a r d e l 'acide azotique l'acide 

rhodéoré t in ique C ^ H ' W , dérivé d e la rés ine de j a l a p . (M. MATER.) 

SÉBACATES. 

L'acide sébacique est m o n o b a s i q u e ; les sébacates neu t r e s ont pour 

formule généra le : MO,C 1 0 H 8 O 3 . On a o b t e n u des sébacates acides dont la 

composition peu t ê t re représentée pa r MO,(C 1 0 H 8 O 3 ) 2 . 

Les sébacates à base d'alcalis ou d 'oxydes a lcal ine- terreux se dissolvent 

facilement dans l 'eau ; les au t re s sébacates sont insolubles ou fort peu 

so lubles . 

Excepté le sébacate acide d ' a m m o n i a q u e , les bisels formés par l'acide 

sébacique s 'al tèrent facilement. 

Sébacate neutre d e potasse. KO,C ' °H 8 0 3 . — Ce sel cristallise en ma

melons inal térables à l 'air, t rès solubles d a n s l 'eau et peu solubles dans 

peti tes quant i tés d 'acide capro ïque et capry l ique . P o u r le purifier, on le 

combine avec la soude . Le sébacate d e soude est décoloré par le noir 

an ima l , desséché, au b a i n - m a r i e , pulvér isé , et t ra i té à u n e douce chaleur 

p a r l 'alcool absolu , qu i dissout le caproa te et le capry la te de soude avec 

lesquels le sébacate est riiélangé. On r ep rend a lors ce sel par de l'eau 

boui l l an te , pu i s on verse u n léger excès d 'acide ch lo rhydr ique dans la 

dissolut ion. L 'acide sébacique se dépose pa r le refroidissement. On le 

soumet à de nouve l l e s cristall isations. 

On p rodu i t aussi l 'acide sébacique en dist i l lant l 'hui le de ricin avec de 

la potasse en dissolution concentrée . Sous l ' influence de cet alcali, l'acide 

r ic inoléique, qu i forme avec la glycér ine la par t ie essentielle de l'huile 

de r icin, p e r d de l ' hydrogène , d o n n e de l 'alcool capryl ique et du sébacate 

d e potasse : 

J f f 6 f l 3 < 0 6 + 2(KO,HO) = 2H + J C M P 8 0 2 -f- 2(KO,C 1 0 f t 8 O 3 ) . 

Acide ricinoléique. Alcool caprylique. Sébacate de potasse. 

(M, B o u i ; s . ) 
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l'alcool anhydre. Pour l ' obtenir , on neut ra l i se une dissolution d 'acide 

sébacique par du carbonate de potasse. 

Sébacate neutre de sonde. — Le sébacate d e soude forme des m a m e 

lons blancs, assez solubles dans l 'eau. 

Sébacate neutre d ' ammoniaque . — Ce Sel est cristallisable et fort 

soluble dans l 'eau ; il s 'altère p a r la dessiccation. 

Sébacate acide d 'ammoniaque . — Le sébacate acide d ' a m m o n i a q u e 

est cristallin et peu soluble dans l 'a lcool . 

Sébacate neutre de chaux. CaO,C 1 0 H 8 O 3 (à 100°). — Ce sel est b lanc , 

peu soluble dans l 'eau et cristall isable. On le p rodu i t en précipi tant le 

sébacate neutre d ' ammoniaque p a r le ch lo ru re de calc ium. 

Sébacate neutre de sesqui-oxyde de fer. — Le sébacate de Sesqui-

oxyde de fer est amorphe , de couleur de chair , fusible et décomposable 

par l'action de la chaleur . 

Sébacate neutre de p lomb. —11 est b l anc et a m o r p h e , et se con 

vertit en un sel basique lorsqu 'on le t rai te p a r l ' ammon iaque . 

Sébacate neutre de cuivre . — Ce sel est d ' u n b leu ve rdà t rc , fusible 

et décomposable par l 'action de la cha leur . On l 'obt ient pa r doub le 

décomposition. 

Les eaux mères, dans lesquelles s'est déposé le sébacate n e u t r e de 

cuivre, donnent pa r l 'évaporat ion l ibre des gra ins cristall ins de c o u 

leur verte. 

Sébacate neutre d 'argent . AgO,C '°H 8 0 3 . — Le sébacate d 'a rgent est 

blanc, amorphe, peu soluble d a n s l 'eau. Ce sel , chauffé dans u n t u b e 

de verre, donne un sub l imé b l a n c cristallin, et laisse u n rés idu d 'a rgent 

métallique. On p répa re le sébacate d ' a rgen t en versant u n e dissolu

tion de sébacate n e u t r e d ' a m m o n i a q u e dans u n e dissolution d'azotate 

d'argent. 

Sébacate de p ro toxyde de mercure . — Ce sel est le précipité que 

l'on obtient en versant de l 'acide sébacique dissous ou u n sébacate so 

luble dans une dissolution d'azotate de pro toxyde de m e r c u r e . 
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ÉTHER SÉBACIQIIE. C"H 1 30* = C<H5O,C10H°O3. 

G1*. 1050,00 65,11 
H 1 3 162,50 10,07 
0* 400,00 . . . . . . . . 24,82 

1612,50 100,00 

L'éther sébacique est oléagineux, d ' u n e o d e u r agréable qui rappelle 

celle d u melon , volati l , et p lus léger q u e l ' eau ; il se solidifie à —9°. 

On le p répa re en faisant agir l 'acide ch lo rhydr ique gazeux sur l'acide 

sébacique dissous d a n s l 'alcool. 

L'action de l ' ammoniaque su r l 'é ther sébacique d o n n e la sébacâmide. 

SÉBACATE DE MÉTHYLÈNE. Gi2Un04 == C 2H 30,C'°H 80 3. 

C 1 2 900,00 62,60 
H" 137,50 9,56 
O* 400,00 27,84 

1437,50 100,00 

Le sébacate de méthy lène , ou é ther sébacique de l 'esprit de bois, est 

solide, d ' u n e o d e u r faible. Il en t r e en fusion à 25° et cristallise par le 

refroidissement e n fort bel les aiguilles. La potasse en dissolution le dé

compose en acide sébacique et en alcool mé thy l ique . L 'ammoniaque le 

convert i t en sébacâmide . 

On obtient le sébacate de méthy lène e n dissolvant l 'acide sébacique 

d a n s l 'acide sulfurique concent ré , en a joutant , pa r petites quanti tés à la 

fois, de l 'alcool mé thy l ique dans la dissolution, et en y versant ensuite 

de l 'eau qu i précipi te le sébacate d e mé thy lène . Cet éther est d'abord 

lavé avec une eau alcaline, puis avec de l 'eau distillée ; on le fait ensuite 

cristalliser dans l 'alcool. 

SÉBACÂMIDE. C»°H10AzO2. 

C>». 750,00 60,00 
H"> 125,00 10,00 
Az 175,00 14,00 
O 2 200,00 16,00 

1250,00 100,00 

Cette substance est b lanche , g r enue , insoluble dans l 'eau froide, dans 

l ' ammoniaque , et soluble dans l 'eau boui l lante . E l le se dissout aussi à 

chaud dans l 'alcool, qu i la dépose p resque en totalité pa r le refroi

dissement . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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L'eau transforme len tement la sébacamide en sébacate n e u t r e d ' a m 

moniaque (M. Carlet). 

Lorsqu'on met la sébacamide en contac t , à froid, avec u n e dissolut ion 

concentrée de potasse, elle n e para î t pas s 'a l térer ; mais dès q u ' o n p o r t e 

le mélange à l 'ébullition, il se dégage de l ' ammoniaque . 

Pour obtenir la sébacamide, on a b a n d o n n e à lu i -même dans u n vase 

fermé un mélange formé d ' u n e dissolution alcool ique d 'é ther sébacique 

et d'une dissolution concentrée d ' ammon iaque . (M. ROWNEY.) 

ACIDE SÉBACAMIQUE. C10H9AzO5,IlO. 

C1" 750,00 , . à5,à5 
H9. 112,50 6,81 
Az 175,00 10,60 
O5 500,00 30,33 
HO 112,50 6,81 

1650,00 100,00 

L'acide sébacamique est g renu et soluble d a n s l 'eau bou i l l an te , d a n s 

l'alcool et dans l ' ammoniaque . 

La dissolution aqueuse de l 'acide sébacamique roug i t le t o u r n e s o l . 

Elle dégage de l ' ammoniaque lo r squ 'on la chauffe avec d e la potasse 

caustique. 

Le sébacamate d ' ammoniaque précipite l 'acétate d e p l o m b et l 'azotate 

d'argent. 

L'acide sébacamique existe tou t formé d a n s les eaux mères p r o v e n a n t 

de la préparation de la sébacamide. P o u r l 'en re t i re r , on concen t r e ces 

eaux mères, puis on y verse d e l 'acide ch lo rhyd r ique . Il se forme a u s 

sitôt un précipité abondan t d 'acide sébacamique . Cet acide ainsi ob t enu 

est lavé à l'eau froide, et repr is pa r l ' ammoniaque qu i le sépare d ' u n e 

petite quantité de sébacamide avec laquel le il se t rouve o rd ina i r emen t 

mélangé. On décompose ensui te le sel ammoniaca l par l 'acide c h l o r h y 

drique, et on soumet l 'acide sébacamique à u n e dernière cr is ta l l isat ion. 

(M. ROWNEY.) 

ACTION DE L ' A C I D E A Z O T I Q U E S U R LES ACIDES S T É A R I Q U E 
E T M A R G A B I Q U E . 

On a vu p récédemment que l 'acide m a r g a r i q u e l ie diffèce de l 'acide 

stéarique que pa r u n e p ropor t ion p lu s considérable d 'oxygène ; aussi ce 

dernier acide est-il t ransformé r a p i d e m e n t en acide m a r g a r i q u e pa r 

divers corps o x y d a n t s , et pa r t i cu l iè rement p a r l 'acide azotique. Ce 

changement r emarquab l e s'effectue sans dégagement d 'acide c a r b o n i q u e ; 

il consiste en u n e simple oxydat ion de l 'acide s téar ique : l 'acide m a r g a 

rique est le produi t un ique de la réaction. La t ransformation d e l 'acide 
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s téar ique en acide m a r g a r i q u e peu t d o n c ê t re représentée pa r l'équation 

su ivan te : 

C68 H68 07 - f O = 2(03*11**0*). 

Acide stéarique. Acide margarique. 

E n pro longean t l 'action d e l 'acide azotique su r l 'acide margarique, il 

se manifeste u n e réaction secondaire p e n d a n t laquel le il se produi t deux 

au t res acides : l ' un de ces acides est l'acide subérique, qu 'on avait obtenu 

en t ra i t an t le liège p a r l 'acide azotique ; l ' au t re est l'acide succinique, que 

l 'on prépara i t j u squ ' a lo r s en décomposant le succin pa r l 'acide azotique 

ou p a r la cha leur . 

ACIDE S IBÉRIQUE. C 8H 60 3,HO. 

C« 600,00 55,17 
H 6 75,00 6,89 
O 3 300,00 27,58 
HO 112,50 10,36 

1087,50 100,00 

Cet acide se p résen te o r d i n a i r e m e n t sous la forme d ' u n e poudre blanche, 

cristall ine, inodore , d ' u n e saveur l égè rement acide, ina l té rable \ l'air, 

rougissant faiblement la t e in tu re de tourneso l . 

L 'acide subér ique est so luble dans 100 par t ies d 'eau froide et dans le 

d o u b l e envi ron de son poids d 'eau boui l lan te . Il se dissout dans 10 parties 

d 'é ther froid et dans son poids d'alcool boui l lan t ; il fond vers 124·, et 

se sub l ime à u n e t e m p é r a t u r e p lus élevée, sans ép rouver u n e altération 

bien sensible . 

Lorsqu 'on distille l 'acide subér ique avec d e la chaux vive, il se produit 

u n corps l iquide qui a p o u r formule C 8 H ' 0 et q u e l 'on a n o m m é subérone 

(M. Boussingault . ) 

L'action de l 'anil ine sur l 'acide subér ique d o n n e deux anilines, l&subé-

ranilide et l'acide subéranilique, qu i on t p o u r formules : 

C20nl2AzO2. 
C"H9Az05,HO. 

( M M . LAURENT et GERHAHDT.) 

L'acide subér ique peu t ê t re p r o d u i t par l 'action de l 'acide azotique sur 

le liège et sur les écorces de p lus ieurs a rb re s , tels q u e le cerisier, le bou

leau, le p r u n i e r , et su r la p l u p a r t des corps g ras . 

On p r é p a r e facilement l 'acide subér ique en faisant bouil l ir pendant 

p lus ieurs j o u r s l 'acide s téar ique avec u n g r a n d excès d'acide azotique. 

On obt ient u n e dissolution acide, l impide , qui renferme, ou t re l'acide 

subérique, u n e assez forte p ropor t ion d'acide succinique presque pur. 

Cette solut ion, convenablement concentrée , laisse d é p o s e r , au bout de 
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vingt-quatre heures, une masse presque l iquide qu 'on purifie par des 

lavages à l'eau froide et pa r p lus ieurs cristallisations dans l 'eau c h a u d e 

(M. Broméis). 

SCBÉRATES. 

L'acide subérique est monobas ique ; les subérates neu t res ont pour 

formule générale : MO,C 8 H°0 3 . 

Les subérates sont précipités par les acides énergiques , qui en séparent 

l'acide subérique. Leur saveur est salée. 

Lorsqu'on les soumet à l 'action de la chaleur , u n e par t ie de l 'acide 

subérique se détruit, t andis que l ' au t re se sub l ime . 

Les subérates alcalins sont solubles dans l 'eau et cristallisables. L e u r 

dissolution produit dans les sels de p lomb et d 'argent des précipités 

blancs dont la composition peu t ê t re représentée pa r P b O , C 8 H 6 0 3 et 

AgO,C8H603 . 

La baryte, la s trontiane, la chaux et la magnésie , forment avec l'acide 

subérique des sels pu lvéru len ts et assez solubles dans l 'eau. 

Le subérate d'alumine est a m o r p h e et soluble dans l ' eau . 

Le subérate de manganèse cristallise en m a m e l o n s . Ce sel est soluble 

dans l'eau. 

Les subérates de fer, d'étain, de cuivre, d'uranium et de protoxyde de 

mercure sont des précipités insolubles dans l ' eau. 

Le subérate de zinc est b lanc ; on le p rodu i t pa r doub le décomposi t ion. 

ÉTHER SUBÉRIQUE. C< 2H1'0 4 = CWO.CWO 3 . 

C 1 2 900,00 62,60 
H" 137,50 9,56 
O4 400,00 , 27,84 

1437,50 100,00 

L'éther subérique est l iquide, incolore , d ' u n e o d e u r t rès faible et d ' u n e 

saveur particulière. Sa densité , pr ise à 18°, est égale à 1,003. Il bout à 

260° et distille sans se décomposer . 11 se dissout en toutes propor t ions 

dans l'alcool et l 'é ther . 

Le chlore, en agissant sur l ' é ther subé r ique , d o n n e naissance à un 

Hher subérique chloré C 4 H 4 C 1 0 , C 8 H 6 0 3 . 

La potasse, dissoute dans l 'alcool, a t t aque l ' é ther subér ique et p rodu i t 

du subérate de potasse. 

Sous l'influence d u gaz a m m o n i a c , l 'éther subér ique se convert i t en 

mbéramide C 8 H 8 Az0 2 . 

Pour obtenir l 'éther subér ique, on peut faire réagir le gaz acide ch lo r -

hydrique sur une dissolution d'acide subér ique dans l 'alcool, ou bien 
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SUBÉRATE DE MÉTHYLÈNE. C'°H 90 4 = C 2H 30,C 8H°0 3. 

C 1 0 750,00 59,60 
H° 112,50 8,91 
O4 400,00 31,69 

1262,50 100,00 

Le subéra te de mé thy lène ou é ther subér ique de l 'esprit de bois, pré

sente la p lus g rande analogie avec l ' é ther subér ique de l'alcool. Sa 

densité, déterminée à la t empé ra tu r e de 18°, a été t rouvée égale à 1,014. 

On le p répa re comme l 'é ther subér ique ord ina i re . (M. LAURENT.) 

. ACIDE SUCCINIQUE. C 8H 30 5,3HO. 

C8-.1 600,00 40,67 
H3. . · 37,50 2,54 
O 5 500,00 33,89 
(HO)3 337,50 22,90 

1475,00 100,00 

Les chimis'tes ne sont pas d 'accord sur la formule de l'acide sùccinique. 

On l'a considéré pendan t longtemps c o m m e un acide monobasique dont 

Y équivalent* était expr imé p a r C*H 2 0 3 ,HO ; mais les expériences de 

SÏM. T e h l i n g , Cahours et Malaguti t enden t à placer l'acide sùccinique 

pa rmi les acides tr ibasiques. Dans cette hypothèse , il correspond à l'acide 

phosphor ique et a pour formule C 8 H 3 0 5 , 3HO ; l 'acide, sublimé plusieurs 

ibis , que M. F . d'Arcet considérait c o m m e a n h y d r e ( C 4 H 2 0 3 ) , serait 

m o n o h y d r a t é C 8 H 3 0 5 , H O , et cor respondra i t à l 'acide métaphosphorique 

P h 0 5 , H O . 

Propriétés. 

L'acide sùccinique est incolore, t r ansparen t , sans odeur , d 'une saveur 

nauséabonde . L'eau boui l lante en dissout la moitié, et l 'eau froide le cin

quième de son poids. Il est t rès soluble dans l 'a lcool , mais peu soluble 

dans l 'é ther . Il fond à 180° et bout à une t empé ra tu r e plus élevée en per

dan t de l 'eau. Le chlore, l 'acide sulfurique et l 'acide azotique concentré 

et boui l lant sont sans action sur l 'acide sùccinique. 

Lorsqu 'on soumet l 'acide sùccinique à la distillation, en présence d'un 

mélange d 'acide sulfurique et de peroxyde de manganèse , il se forme de 

l 'acide acétique (M. Trommsdorff) . 

Si on le fond avec de la potasse caust ique, il se décompose, dégage un 

soumet t re à la distillation u n mélange formé de 2 part ies d'acide subéri-

que , 4 par t ies d'alcool et 1 par t ie d'acide sulfurique. (M. LAURENT.) 
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carbure d'hydrogène, et laisse un résidu d'oxalato de potasse (MM. Liebig 

et Wœhler). 
État naturel. 

L'existence de l 'acide succinique a été signalée par M. Zwenger dans 

les feuilles d'absinthe, pa r M. A. Chevallier dans u n e essence de cumin 

qui avait longtemps subi l 'action de l 'air, et par MM. Lecanu, Serbat et 

Unverdorben, dans la résine de p lus ieurs p lantes conifères. 

Les expériences de M. Piria, s u r l ' asparagine, on t d é m o n t r é que cette 

substance, qui peut être considérée c o m m e l ' amide de l 'acide mal ique , 

se transforme, par l 'action lente de l 'eau, en succinate d ' ammoniaque : 

M. Dessaignes a reconnu que cette sorte de fermentat ion succinique 

s'étend à l'acide mal ique et au mala te de chaux . Comme les j eunes 

pousses des plantes qui composent la famille des légumineuses con t ien

nent toutes de l 'asparagine, il en résul te que ces p lan tes doivent p r o d u i r e 

de l'acide succinique, lo rsqu 'on les a b a n d o n n e , au contact de l 'eau, à 

une décomposition spontanée. 

Préparation. 

L'acide succinique, q u ' o n a p r épa ré p e n d a n t ' l o n g t e m p s en t ra i tan t le 

succin par la chaleur ou pa r les alcalis caust iques, peu t être ob tenu en 

faisant réagir à chaud l 'acide azotique sur des corps gras t rès divers , 

parmi lesquels nous ci terons le b l anc de baleine, la cire, les acides m a r 

garique et stéarique. La décomposit ion de ces mat ières grasses par l 'acide 

azotique est toujours lente ; elle d o n n e lieu à u n dégagement considérable 

de vapeurs rut i lantes et à u n mélange formé p r inc ipa lement d 'acides 

subérique et succinique. Après avoir séparé p a r cristallisation la p lu s 

grande partie de l 'acide subér ique , on concent re les eaux mères de cet 

acide ; elles laissent déposer des cr is taux d 'acide succinique qu 'on c o m 

prime et qu'on dessèche ; on les lave avec l ' é ther froid, qu i l eur enlève 

l'acide subérique avec lequel ils étaient mêlés , et on l eu r fait subi r u n e 

nouvelle purification en les dist i l lant et en les redissolvant u n e seconde 

Ibis dans l'eau bouil lante, d 'où ils se séparent à l 'état de pu re t é . 

La fermentation d u ma la t e de chaux d o n n e de g randes quant i tés 

d'acide succinique : 1500 g r a m m e s de ma la t e de c h a u x fournissent de 

450 à 480 grammes d 'acide succinique p u r (M. Liebig). 

Voici les conditions d a n s lesquelles cette fermentat ion doit s 'ac

complir : 

On délaie 1500 g r a m m e s de ma la t e de chaux b r u t dans 5000 g r a m m e s 

d'eau tiède, et après avoir ajouté à ce mélange 120 g r ammes de fromage 

en putréfaction, on le main t ien t p e n d a n t cinq ou six j o u r s à la t e m p é r a 

ture de 40°. La réaction s 'opère, de l 'acide carbonique se dégage, tandis 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



q u e d u ca rbona te et d u succinate d ë chaux se déposent à l'état cristallin. 

Ces d e u x sels, recueil l is su r u n filtre de toile, sont lavés à plusieurs re

prises avec de l 'eau froide ; on les agi te ensui te avec de l'acide sulfurique 

é t endu , employé en quan t i t é suffisante p o u r chasser l 'acide carbonique. 

Lorsque l'effervescence a cessé, on add i t ionne la masse d 'une quantité 

d ' ac ide sulfur ique égale à l a p r emiè re , on fait bouil l ir et l'on filtre dès 

q u e les cr is taux sont dissous. La l i queu r filtrée, é tant concentrée jusqu'à 

pel l icule , laisse précipi ter , q u a n d on y verse de l 'acide sulfurique, du 

sulfate d e chaux et de l 'acide succinique. En t ra i tant le précipité par 

l 'eau boui l lante , on en extrai t l 'acide succinique, qu 'on purifie par la 

dist i l lat ion et pa r des cristall isations successives. 

On connaît aussi p lus ieurs sous-se ls . 

Les succinates de potasse, de soude , et pr inc ipa lement le succinate 

d ' ammoniaque , p rodu isen t dans les sels de sesqui -oxyde de fer un pré

cipité gélat ineux d e couleur cannel le . 

P resque tous les succinates n e subissent a u c u n e altération sous l'in

fluence d 'une t empé ra tu r e de 200°. Si, après les avoir mélangés avec du 

bisulfate ou d u b iphospha te de soude , on les soumet à la distillation, 

ils d o n n e n t u n subl imé cristallin d 'acide succinique monohydraté 

C«H 3 0 5 ,HO. 

Succinate neutre de potasse. — Ce sel est cristallip, déliquescent, 

soluble dans l 'alcool et insoluble dans l 'é ther . Il pe rd à 100° son eau de 

cristallisation. P o u r l 'obtenir , on sa tu re u n e dissolution d'acide succinique 

pa r d u carbonate d e potasse, et après avoir filtré la l iqueur , on l'évaporé 

j u s q u ' à cristal l isation. 

(Succinate ac ide de potasse. — Le succinate acide de potasse cris

tallise en pr ismes à six faces, régul ie rs et t r anspa ren t s . Ce sel est efflo

rescent à l 'air, so luble d a n s l 'eau et d a n s l 'alcool. Il devient anhydre 

lo rsqu 'on le main t ien t que lque t e m p s à 100°. 

On prépare le succinate acide d e potasse en sa tu ran t par du carbo

na t e de potasse u n e quan t i t é pesée d 'acide succinique, et eu ajoutant 

SUCCINATES-

1/acide succinique, é tan t considéré c o m m e un acide tr ibasique, forme 

t ro is séries de sels : 

(MO) 3,C 8H 30 5. . . . Sels neutres. 
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ensuite dans la l iqueur u n e quant i té d 'acide égale à celle qui a été n e u 

tralisée. Le sel se dépose à l 'état cristallin pa r l 'évaporation. 

Les feuilles d 'absinthe renferment d u succinate aoide de potasse. 

Succinate suracide de potasse. — Ce sel s 'obtient tantôt à l'état 

anhydre, tantôt à l'état h y d r a t é . P o u r le p rodu i re , on neutral ise par 

du carbonate de potasse 1 par t ie d 'acide suecinique dissous dans l 'eau 

bouillante, puis on ajoute dans la l iqueur 3 par t ies d'acide suecinique. 

Le succinate, suracide de potasse cristallise pa r le refroidissement. 

(M. FEHLING.) 

Saccinate neutre de soude. — Le succinate n e u t r e de soude p r é 

sente l'aspect de prismes incolores à base rhomboïda le , qui sont t rès solu

bles dans l'eau et l 'alcool. Ce sel p e r d 40 p o u r 100 d 'eau à 100°. On 

l'obtient comme le succinate n e u t r e de potasse. 

Succinate acide de soude . — Ce sel cristallise sous deux formes dif

férentes. Il se présente o rd ina i rement en pr ismes aplat is , efflorescents à 

l'air, et qui contiennent 27,8 p o u r 100 d 'eau de cristallisation. On l 'ob

tient plus rarement en cr is taux confus, inal térables au contact de l 'air, 

qui renferment 20,4 p o u r 100 d 'eau de cristallisation. 

Le succinate acide de soude se p répa re c o m m e le sel de potasse 

correspondant. 

Succinate neutre d ' ammoniaque . — Le SUCCÏnate neu t r e d ' a m m o -

niaque cristallise en pr ismes à six faces, qu i sont t rès solubles dans l 'eau 

et l'alcool. Ces cristaux pe rden t de l ' ammoniaque au contact d e l 'a i r ; ils 

donnent de la bisuccinamide, lorsqu 'on les soumet à la distillation. 

Les chlorures doubles de p la t ine et de potass ium, de plat ine et d ' a m 

moniaque, sont solubles dans les dissolutions de succinate n e u t r e d ' a m 

moniaque (M. Doepping). 

Le succinate d ' ammoniaque est employé dans l 'analyse chimique ; il 

forme dans les sels neu t res de sesquioxyde de fer u n précipité b r u n 

qui, calciné au contact de l 'air, laisse u n résidu de pe roxyde de fer dont 

le poids fait connaître celui d u méta l . 

Pour obtenir le succinate n e u t r e d ' ammoniaque , il faut su r sa tu re r u n e 

dissolution d'acide suecinique pa r de l ' ammoniaque caust ique, et a b a n 

donner ensuite la l iqueur dans u n e capsule , que l 'on recouvre d'Une 

cloche, après l'avoir en tourée de chaux vive en f ragments . Le succinate 

d'ammoniaque cristallise a u bou t de peu d e t emps . 

Les dissolutions aqueuses d 'asparagine , qui fermentent au contact d e 

l'air, déposent du succinate n e u t r e d ' ammoniaque (M. Piria). 
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buccinate neutre de bary te . — Ce sel est b lanc , cristallin, peu 

soluble tlans l 'eau, assez soluble d a n s les acides chlorhydrique, azo

t ique, acét ique affaiblis, insoluble dans l 'alcool et l ' ammoniaque. On 

le p rodui t en précipi tant le ch lo rure de b a r y u m par le succinate neutre 

de soude . 

Succinate neutre de s f rondane . — Le succinate de stronfiane est 

b lanc , cristall isable, soluble dans l 'eau, l 'acide chlorhydr ique , l'acide 

sùccinique, et insoluble d a n s l 'alcool. On l 'obtient en précipitant un sel 

d e s t ron t iane pa r le succinate n e u t r e de soude. 

Succinate neutre de chaux. — Ce sel cristallise avec des quantités 

d 'eau différentes, selon qu'il a été p répa ré à froid ou à chaud . 

Lorsqu 'on verse u n e dissolution froide et m o y e n n e m e n t concentrée de 

succinate n e u t r e d e soude d a n s u n e dissolution froide d e chlorure de 

calc ium, il se dépose au bou t de que lque temps des cr is taux aciculaires 

de succinate n e u t r e de chaux , qu i sont peu solubles dans l 'eau et inso

lubles d a n s l 'a lcool . Ces cr is taux renfe rment 27,7 p o u r 100 d'eau de 

cristallisation qu ' i l s pe rden t à 120°. 

Les m ê m e s dissolut ions, mélangées à c h a u d , laissent déposer de fines 

aiguilles, qu i con t iennent seu lement 10,3 p o u r 100 d 'eau de cristallisa

t ion. 

Le succinate de c h a u x , soumis à la distil lation, donne un liquide 

b r u n et d ' u n e o d e u r e m p y r e u m a t i q u e fort désagréable . Ce produit , rec

tifié p lus ieurs fois à la t e m p é r a t u r e d e 120°, devient incolore et fluide; 

on l'a n o m m é succinone (M. F . d 'Arcet). 

Succinate ae ide de chaux. — Le succinate acide de chaux forme 

des pr ismes incolores et peu solubles dans l 'eau. Ce sel n 'est pas stable, 

il se décompose lo rsqu 'on le por te à la t e m p é r a t u r e de 150° ; l'alcool 

lui enlève u n e par t ie de son acide et le convert i t en sel neu t r e . 

On obtient le succinate acide de chaux en évaporant convenablement 

u n e dissolut ion de succinate n e u t r e dans l 'acide sùccinique. 

Succinate neutre de magnes ie . — Le succhiate neu t r e d e ma

gnésie présente l 'aspect de cr is taux pr ismat iques incolores. Ce sel 

devient a n h y d r e à 130°. Il est t rès soluble dans l 'eau et insoluble dans 

l 'alcool. 

La dissolut ion d e succinate n e u t r e de magnésie se t roub le lorsqu'on 

y verse de l ' ammoniaque , et dépose un sous-sel b l anc et pulvérulent . 
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Le succinate neutre d e magnésie forme avec le succinate de potasse 

correspondant un sel cristallisable. 

On produit le succinate neutre de magnésie en saturant par d u carbo

nate de magnésie une dissolution d'acide succinique. 

Succinate neutre de manganése . — Ce sel forme des prismes rhom-

boïdaux ou des1 tables quadrangulaires de couleur améthyste, qui sont 

inaltérables à l'air et solubles dans l'eau. 

Le succinate neutre de manganèse perd à 400° son eau de cristallisa

tion. On le prépare en neutralisant une dissolution d'acide succinique par 

du carbonate de manganèse. 

Mucchiate de p ro toxyde de fer . — Ce sel est d'un gris verdâtre, peu 

soluble dans l'eau, assez soluble dans l'acide succinique, l'ammoniaque 

et les sels ammoniacaux. On l'obtient en précipitant un sel de protoxyde 

de fer par un succinate neutre à base d'alcali. 

Succinate de sesqui-oxyde de fer. — Le succinate de sesqui-oxyde 

de fer est le précipité de couleur cannelle qui se produit lorsqu'on 

verse un succinate soluble, et particulièrement le succinate neutre d'am

moniaque, dans un sel de fer au maximum. 

Dans le dosage du fer, on précipite quelquefois ce métal à l'état de 

succinate de fer qui, calciné au contact de l'air dans un creuset de pla

tine, laisse un résidu de sesquioxyde d e 1er pur. 

Succinate neutre de p ro toxyde de ch rome . — C e sel est d'un TOUge 

écarlate. Il se forme lorsqu'on mélange deux dissolutions, l'une de suc

cinate neutre de soude, et l'autre de protochlorure de chrome. 

Succinate neutre de « i n c . — Le succinate neutre de zinc est blanc, 

cristallin, peu soluble dans l'eau et dans l'acide succinique, insoluble 

dans l'alcool, assez soluble dans les acides minéraux, la potasse et l 'am

moniaque. On le produit en faisant réagir une dissolution bouillante 

d'acide succinique sur du carbonate de zinc nouvellement préparé. 

Succinate de cadmium. — Ce sel forme des prismes radiés incolores, 

qui sont très solubles dans l'eau. On le prépare comme le succinate 

neutre de zinc. 

L'alcool décompose le succinate de cadmium en deux autres sels 

(M. John). 

Succinate de cobalt . — Ce sel est le précipité couleur fleur de pêcher 

que les succinates neutres à base d'alcali forment dans les dissolutions 

concentrées des sels de cobalt. 
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Succinate neutre «le n ickel , *»>- Le succinate n e u t r e de nickel offre 

l 'aspect de mame lons verts , solubles dans l 'eau , l 'acide acét ique, l'am

m o n i a q u e , et insolubles dans l 'alcool. Ce sel pe rd son eau de cristal

lisation à 1 0 0 ° . P o u r l 'obtenir , on t ra i te l 'oxyde de nickel hydraté par 

u n e dissolution boui l lante d 'acide succ in ique , et après avoir filtré la 

l iqueur , on l ' a b a n d o n n e à l 'évaporat ion, a u - d e s s u s d ' u n vase contenant 

de l 'acide sulfurique concent ré . 

Succinate neutre de p lomb . — Le succhiate n e u t r e de plomb est 

b lanc , peu soluble dans l 'eau, assez soluble dans l 'acide azotique étendu 

et la potasse caust ique. On l 'obtient , en versant u n e dissolution de suc

cinate n e u t r e de soude d a n s u n e dissolution d 'acétate de p lomb. Si l'on 

opère à froid, le succinate de p l o m b se précipite immédiatement et à 

l 'état a m o r p h e ; t and is q u e ce sel se dépose len tement , et sous la forme 

d ' u n e p o u d r e cris tal l ine, q u a n d on mélange les l iqueurs à chaud. 

Le sous -acétate de p l o m b produi t d a n s u n e dissolution bouillante 

d 'acide succinique u n précipité de succinate n e u t r e de p l o m b . 

11 existe p lus ieurs succinates basiques de p l o m b don t l 'existence a été 

signalée pa r M. Fehl ing. 

buccinate neutre de cu iv re . — Ce sel est cr is ta l l in , d 'un yert 

b leuâ t re , peu soluble dans l 'eau et l 'acide succinique, assez soluble dans 

l 'acide acétique, insoluble dans l 'alcool et l 'é ther . On le prépare en fai

sant réagir u n e dissolution boui l lante d 'acide succinique sur du carbonate 

de cuivre nouve l l ement p répa ré . 

Succinate neutre de pe roxyde d 'uranium. —- Le succinate neutre 

de pe roxyde d ' u r a n i u m est cristall in, d ' un j a u n e pâle , peu soluble dans 

l 'eau et insoluble dans l 'alcool. 11 devient a n h y d r e lorsqu 'on le main

tient que lque t emps à la t e m p é r a t u r e de 2 4 0 ° . P o u r l 'obtenir, on peut : 

1° Dissoudre dans de l 'eau 1 par t ie d 'acide succinique et h parties 

d 'azotate d ' u r a n e cristallisé, évaporer la l iqueur à siccité, et laver le 

rés idu avec u n e peti te quant i té d ' eau . 

2 ° Évapore r convenablement u n mélange formé de dissolutions d'azo

ta te d ' u r a n e et de succinate acide de soude . 

Le succinate neu t r e d e pe roxyde d ' u r a n i u m produ i t des sels doubles 

avec les succinates neu t res de potasse ou de soude . 

Succinate de p ro toxyde de mercu re . — Ce sel est b lanc, insoluble 

dans l 'eau, l 'acide succinique et l 'alcool, t rès soluble dans l'acide azotique. 

On le p rodui t en précipi tant l 'azotate d e pro toxyde de mercure par un 

succinate n e u t r e à base d'alcali . 
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ACIDE SUCCINIQUE MONOHYDRATÉ. 8 8 7 

Sueçiuate neutre dp bi -oxyde de mercure . — Le succhiate de b i -

oxyde de mercure est la prépipité b lanc que l 'on obtient en versant u n e 

dissolution de succhiate de soude d a n s u n e dissolution d 'acétate de 

bi-oxyde de mercure . 

Vaccinate neutre d ' a rgen t .—Le succhiate neu t r e d 'a rgent est blanc, 

peu solpble dans l 'eau et l 'acide acétique, t rès soluble dans l 'acide azo

tique et l 'ammoniaque. On le p rodu i t en mélangeant deux dissolutions, 

l'une d'azotate d 'argent et l ' au t re de succinate n e u t r e de soude. 

AU IDE SUCCINIQUE MONOHYDRATE. C8H?QS,HQ. 

P 8 . , 600,00 48,60 
fr3 37,50 3,00 
P 5 500,00 40,00 
HO 112,50 9,00 

1250,00 100,00 

Cet acide est b lanc, soluble d a n s l 'eau et l 'alcool. 11 s 'hydra te rap ide

ment au pontact p}e l 'eau bou i l l an te , et d o n n e d e la succinamide q u a n d 

pn le traite par le gaz ammoniac . 

Le perchlorure de phosphore convert i t l 'acide succinique m o n o h y d r a t é 

en chlorure de succinyle (MM. Gerha rd t et Chiozza). 

Pour obtenir l 'acide succinique monohydra t é , on distille à deux ou 

trois reprises différentes l 'acide succinique o rd ina i re su r l 'acide p h o s -

phorique sep, pu bien pn chauffe l 'acide succinique t r ihydra té avec d u 

perchlorure de phosphore (MM. Gerha rd t et Chiozza). 

(M. F . D'ÀRCET.) 

CHLORURE DE SUCCINYLE. CWtVCP. 

C8. 600,00 30,98 
H4 50,00 2,58 
O4 . 400,00 20,65 " 
CP 886,40 45,79 

1936,40 100,00 

Le chlorure de succinyle est oléagineux, fumant , d ' une odeur suffo

cante, d'une densité égale à 1,39. Il distille à 190° en subissant une d é 

composition partielle. Lorsqu 'on l ' abandonne au contact de l'air humide , 
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il s 'altère et d o n n e d e l 'acide sùccinique t r i hyd ra t é . L'ammoniaque le 

dissout p r o m p t e m e n t en dégageant de la chaleur . L'alcool anhydre , mis 

en contact avec le ch lo ru re d e succinyle, se converti t en éther sùc

cinique. 

Sous l ' influence d u ch lo ru re de succinyle, l 'aniline se transforme en 

succinani l ide. 

Le ch lo rh re de succinyle se p r épa re en soumet tan t à la distillation un 

mélange formé de quant i tés équivalentes d 'ac ide sùccinique monohydraté 

et de pe rch lo ru re de phosphore . On recueil le seulement les produits qui 

passent dans le récipient en t re 180" et 195°, et on les rectifie une dernière 

fois à la t e m p é r a t u r e d e 190". (MM. GERHARDT et GHIOZZA.) 

ÉTHER SCCCINIOtE. C»°H 1 40 8 = (C'H50)2,HO,C8H°05. 

C»6 1200,00 55,17 
H" 175,00 8,04 
0« 800,00 35,79 

2175,00 100,00 

Cet é ther est l iquide, d ' une saveur b r û l a n t e , d ' u n e odeur aromatique; 

il bou t vers 215°. Sa densité d e vapeur est 6,06. 

Le potass ium, en agissant su r l 'é ther sùccinique, p rodui t une substance 

cristallisable, qu i a p o u r formule C 1 2 H 8 0 6 . Ce corps, chauffé avec une 

dissolution de potasse, d o n n e d e l 'alcool et d u succinate de potasse. 

(M. Fehl ing.) 

On obt ient l 'é ther sùccinique en sa tu ran t d e gaz acide chlorhydrique 

u n e dissolution alcoolique boui l lante d 'acide sùccinique . 

(M. F . D'ÀRCET.) 

SUCCINVMIDE. C 8H 30 3(AzH 2) 2,HO. 

C 8 600,00 41,37 
H7 87,50 6,03 
O 3 300,00 20,68 
Az 2 350,00 24,13 
HO 112,50 7,79 

1450,00 100,00 

La succinamide est représentée p a r d u succinate d ' ammoniaque dont 

on aura i t séparé les é léments de 2 équivalents d 'eau : elle a donc pour 

fo rmule C 8 H 3 O s , (AzH 2 ) 2 ,HO. Elle est insoluble dans l 'é ther et dans l'alcool 

absolu : les acides et les alcalis hydra tés la t r ans fo rmen t rapidement en 

acide sùccinique et en a m m o n i a q u e . 
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4I>bO,3CsH3CHAzH2. (SI. Fehling.) 
AgO,C8H4Az03. (MM. Laurent et Gerhardt.) 

ÉTHER SUCCINIQUE PERCHLORÉ. (C4G150)^,HO,C8C1305. 

Le chlore enlève 2 équivalents d ' hydrogène à l 'éther succinique et le 

transforme en un éther chloré ( C 4 H 5 0 ) 2 , H O , C 8 H C l 2 0 5 . Ce dern ie r é ther , 

soumis lui-même à l 'action d ' un excès d e chlore, sous l ' influence directe 

des rayons solaires, d o n n e naissance à u n abondan t dégagement d 'acide 

chlorhydrique et à u n e masse b lanche cristall ine d 'é ther succinique pe r -

chloré (C 4 C1 5 0) 2 ,H0,C 8 C1 3 0 5 (M. Cahours) . 

M. Malaguti a fait sur l ' é ther succinique perch loré une suite d ' e x p é 

riences intéressantes don t nous al lons présenter les p r inc ipaux résu l ta t s . 

M. Malaguti a vu que cet é ther était décomposé p a r l 'alcool, en p rodu i san t 

de l'acide chlorhydr ique et t ro is é thers , qui sont les é thers ca rbonique , 

trichloracétique et chlorosuccique. 

Pour expliquer les diverses réact ions de l 'é ther succinique perchloré , 

M. Malaguti propose de le considérer comme formé d 'é ther ch lo roca rbo -

nique C 4 C1 5 0 ,C0 2 , et d ' u n corps c o m p l é m e n t a i r e , le chlorosùccide 

C6CP02H. En effet, on a 

(C<Cl5012 HO C8C1305 = Í ( c 4 c l 5 ° ' C 0 2 ) 2 · É t h e r chlorocarbonique. 
\- Lî—1—•—^ ( C6C1302H. . . . Chlorosùccide. 
Éther succinique perchloré. 

Lorsque le chlorosùccide se t rouve en contact avec u n e substance qu i 

On obtient cette substance en soumet tan t l ' é ther succinique à l 'act ion 

prolongée de l ' ammoniaque l iquide. Il se sépare peu à peu d u mélange 

un dépôt blanc, qu 'on lave à l 'alcool et qu ' on fait ensui te dissoudre dans 

l'eau bouillante ; la succinamide cristall ise pa r le refroidissement d e la 

liqueur. 

B I S I C O I i m i I D E . C 8H 30 4,AzH 2,2HO. 

La succinamide, soumise à l 'action de la cha leur , se change en par t ie 

en bisuccinamide C 8 H ; , 0*,AzH 2 ,2HO. On peut aussi obteni r la b isucc ina-

raide en distillant le succinate d ' ammon iaque et t ra i tant le rés idu d e 

cette distillation par l'alcool boui l lant , d 'où la bisuccinamide se dépose 

sous forme de tables rhomboïda les incolores, qu i sont t rès solubles d a n s 

l'alcool et peu solubles dans l ' é ther . 

La bisuccinamide en t re en fusion à 210". Elle se combine avec les 

oxydes de plomb et d 'a rgent , et p rodu i t des composés par t icul iers qu i 

ont pour formules : 
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L'acide chlorosuccique est incolore, cristallin, inal térable à l'air, d'une 

peu t lui a b a n d o n n e r les é léments de l 'eau, il se convert i t en acide chloro

succique : 

C6C13Q2H + 2HO = G«C13H203,H0. 

Chlorosuccide. Acide chlorosuccique. 

En présence de l 'alcool, le chlorosuccide d o n n e naissance à l'étker 

chlorosuccique, d ' après l 'équat ion suivante : 

G6C1302H + C<H602 = GJH50,C6C13H203. 

Chlorosuccide. Alcool. Ëther chlorosuccique. 

L'é ther succinique perch loré se décompose, sous l 'influence de la po

tasse, c o m m e si cet é ther était u n e combinaison d 'éthef carbonique 

pe rch lo ré et de chlorosuccide . Il se p rodu i t d ' u n e pa r t d u chlorure 

d e po tass iun l , du formiate et d u carbonate de potasse, pa r suite de la 

décomposit ion de l ' é ther ca rbonique perchloré , et d'Une au t re part, dtl 

chlorosuccate de potasse d û à la décomposit ion du chlorosuccide par 

l 'eau c o n t e n u e d a n s l 'alcali. 

L ' a m m o n i a q u e p rodu i t , avbc l 'é ther succinique perchloré , de la tri— 

c h l o r a c é t a m i d e , d u ch lo rhydra te d ' a m m o n i a q u e et un nouveau sel 

ammoniaca l amidé con tenan t un acide que M. Malaguti a désigné sous le 

n o m d'acide chlorazosuccique. Cette décomposit ion est représentée par 

l 'équation suivante : 

i C<H2Cl3Az02. . Trichloracétamide. 
C16C1'3H08 -f 3(AzH3) = C'2H<Cl6Az06. . Acide chlorazosuccique. 

\ 4HCl Acide chlorhydriqiië; 

L'action de la cha leur sur l 'é ther succinique perch loré confirme l 'hy

pothèse qu i consiste à le considérer c o m m e u n e combinaison d'éther 

ca rbon ique perch loré et de chlorosuccide. 

È n dist i l lant à 290° l 'éther succinique perch loré , on obtient de l'acide 

ca rbon ique , de l ' a ldéhyde chloré , d u sesquichlorure de carbone et du 

chlorosuccide. Ce de rn i e r composé et l ' a ldéhyde chloré se transforment, 

p a r l 'action successive de l ' e a u , en acide t r ichloracét ique et en acide 

chlorosuccique : 

/ 2(C5Cl503) , 2C0 2. . . Acide caiboniquei 

C«HCl<303 = ) fch^tori^_« o q n «N C 4 ° 2 C K · A l d é h y d e c h l o r é -
~ - ^ ) perchloré. 1 " >\ G<C18. . . Sesquichlorure de carbçne. 

Ether succinique / C6C1302H ' C6CI302H. Chlorosuccide. 
perchloré. \ *—^ 

Chlorosuccide. 

ACIDE CHLOROSUCCIQUE. C 6Cl 3H 20 3,HO. 
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saveur fortement ac ide ; lorsqu 'on le chauffe à 75", il r épand des fumées 

blanches qui se condensent en pr ismes t rès déliés. 

Une dissolution é tendue d 'acide chlorosuccique n'est pas t roublée pa r 

l'azotate d'argent ; mais u n e dissolution concentrée forme u n m a g m a 

cristallin, peu altérable à la lumière . 

On prépare l'acide chlorosuccique en t ra i tan t par u n acide le p rodui t 

de l'action de la potasse sur l 'é ther succinique pe rch lo ré . Il se sépare u n 

liquide oléagineux qui cristallise q u a n d on l 'expose dans le vide, et qui 

n'est autre chose que de l 'acide chlorosuccique. 

ACIDE CHLORAZOSUCCIQUE. 

Cet acide cristallise en pr ismes à qua t r e pans , t e rminés pa r des p y r a 

mides, à peine solubles dans l 'eau, t rès solubles dans l'alcool et l 'é ther . 

L'acide chlorazosuccique présen te la propr ié té de se fondre dans l 'eau 

entre 83° et 85", et de n e se fondre en l 'absence de ce l iquide q u e vers 

200°, après avoir d 'ai l leurs subi un commencemen t d 'a l térat ion. 

line dissolution concentrée de chlorazosuccate d ' ammon iaque d o n n e 

avec les sels de ouivre u n précipité lilas ; avec les sels de chaux u n p r é 

cipité blanc formé de peti ts pr i smes ; avec les sels d 'a rgent , u n précipité 

blanc qui devient peu à peu cristall in. 

Une dissolution aqueuse concentrée de chlorazosuccate d ' ammon iaque 

se décompose avec effervescence, sous l ' influence de l 'ébulli t ion, en p ro 

duisant du sel ammoniac et u n e nouvel le amide , la chlorosuccilamide. 

fj'après les recherches inédites de M. Malaguti, la formule de l 'acide 

chlorazosuccique est C 1 2 H 3 Cl 6 Az 2 0 5 ,HO ; pa r l 'action d ' une cha leur p r o 

longée, cet acide paraît pe rd re d e l 'eau et devient C 1 2 H 2 Cl 6 Az 2 0 4 . 

On prépare l'acide chlorazosuccique en versant u n acide dans les eaux 

mères d'où s'est précipitée la t r ichloracétamide, après l 'action de l ' am

moniaque sur l 'éther succinique pe rch lo ré . 

CHLOROSUCCILAMIDE. C3H4Cl4AzOJ. 

Cette substance provient de la décomposition du chlorosuccate d ' a m 

moniaque sous l 'influence de l 'eau, d ' un excès d ' a m m o n i a q u e e t de la 

chaleur. Elle cristallise en aiguilles b lanches et soyeuses, d ' u n e b lancheur 

éclatante ; e l le est volatile sans a l té ra t ion . Les alcalis hydra tés n 'en d é 

gagent pas d ' ammoniaque à froid, mais la décomposent à chaud à la 

manière des aut res amides . 
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3 9 2 COUPS GKAS. 

BUCCINATE DE MÉTHYLÈNE. C 1 2H 4 20« = (C2H30)2,HO,C8H503. 

C<2 900,00 54 ,44 
II 1 2 150,00 9,09 
O8. . 600,00 36,47 

1650,00 100,00 

Le succinate de méthy lène , ou é ther succinique de l 'esprit de bois, est 

cristallin, d ' une densi té égale à 1 , 1 7 9 . Il fond à 2 0 " et commence à bouillir 

vers 198° ; la densi té de sa vapeur est égale à 5 , 2 9 . On le prépare comme 

l 'éther succinique de l 'alcool. (M. FEHLING.) 

ACIDE SULFOSUCCINIQUE. C°H 50 3,(S0 3) 2,3HO. 

L'acide sulfosuccinique est cristall isable, déliquescent , soluble dans 

l 'eau, l'alcool et l 'é ther . Il se décompose t rès facilement. Pour l'obtenir, 

on fait a r r iver des vapeurs d 'acide sulfur ique a n h y d r e dans un ballon 

bien refroidi, qu i contient de l 'acide succinique. Il se forme un corps 

visqueux qu 'on r e p r e n d pa r l 'eau, après l 'avoir chauffé pendant quel* 

ques heures à 40° ou 50° . E n sa tu ran t a lors la dissolution par du carbo

nate de p l o m b , on précipite l 'acide sulfur ique non combiné qu'elle 

renferme, t and is q u e l 'acide sulfosuccique p rodu i t dans la réaction reste 

dissous à l 'état de sel de p l o m b . 

Le sulfosuccinate de p l o m b , décomposé pa r l 'hydrogène sulfuré, donne 

l'acide sulfosuccinique, qu 'on fait cristalliser dans le vide. 

Voici les formules des pr inc ipaux sulibsuccinates : 

Sulfosuccinate neutre de potasse. . 
Sulfosuccinate acide de potasse . . 
Sulfosuccinate neutre d'ammoniaque, 
Sulfosuccinate neutre de baryte . 
Sulfosuccinate neutre de chaux . 
Sulfosuccinate neutre de plomb . 

(KO)3,C8H30 s,(SO3)2,3HO. 
(KO)2,HO,C8H30*,(S03)2,4HO. 
(AzH3,HO)3,C«H305,(S03)2,2HO. 
(BaO) 3 ,C 8tl 305,(S0 3) 2 (à 100°). 
(CaO)',C8H°05,(S03)2 (à 100°). 
(l>bO)3,C8H306,(S03)2,3HO. 

(M. FEHLING.) 

ACTION DE l ' A C I D E AZOTIQUE SUR. 1·'ACIDE OIiÉIQUE. 

L'acide oléique, t rai té pa r l 'acide azotique concent ré et en grand excès, 

disparaît peu à peu en p roduisan t u n e quant i té considérable de vapeurs 

nitreuses, et donne des acides dont les uns restent dans la cornue et les 

autres se t rouvent p a r m i les p rodu i t s de la disti l lation. 

Les acides qui res tent dans la co rnue sont au n o m b r e de quatre ; leur 
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ACIDE PIMÉUQUE. 393 

découverte est due à M. Lauren t . I ls sont solubles et cristallisables. Le 

tableau suivant indique l eu rs n o m s et l eur composit ion : 

Acide pimélique C«H'°06,2HO 
Acide adipique cm^03,UO. 
Acide lipique C10H8O8,2HO. 
Acide azoléique C14H14Ô«. 

D'après M. Broméis, il se forme en m ê m e t emps u n e certaine quant i té 

d'acide subérique. Les acides volati ls qu 'on r e t rouve dans les p rodu i t s 

de la distillation ont été signalés p a r M. Red tenbacher . Nous donne rons 

ici leurs noms et leur composition : 

Acide acétique C 4 H 4 0 4 . 
Acide métacétonique C6H6(J4. 
Acide butyrique C 8 H 8 0 4 . 
Acide vaiérianique Ct0RwO4. 
Acide caprolqne G , 2 H , 2 0 4 . 
Acide œnanthylique C l 4 H 1 4 0 4 . 
Acide caprylique C 1 6 H , e 0 4 . 
Acide pélai'gonique C I 8 H 1 8 0 4 . 
Acide caprique C 2 0H 2 0O 4 . 

Lorsque l'acide azotique qu 'on fait réagir s u r l 'acide oléique est t rès 

concentré, les acides volatils paraissent se former en propor t ion p lus 

considérable qu 'avec un acide p lu s a q u e u x . 

ACIDE PlMÉtlQUE. C , 4H'°0 6,2HO. 

C 1 4 1050,00 52,50 
H 1 0 . . . . . . . . 125,00 6,25 
O6 600,00 30,00 
(HO)2 225,00 11,25 

2000,00 100,00 

Cet acide est b lanc, g r enu , inodore , d ' u n e saveur acide, assez soluble 

à chaud dans l 'alcool, l 'é ther et l 'acide sulfurique concent ré . Il fond à 

114°. Pour l 'obtenir, on fait bouil l i r dans u n appare i l distil latoire de 

verre 300 grammes d 'acide oléique et 300 g r a m m e s d 'acide azotique, en 

ayant soin de reverser d e t emps en t emps d a n s la c o r n u e le l iquide passé 

dans le récipient. Au b o u t d e douze heures , on décante l 'acide azotique, 

on verse sur le résidu 300 g r a m m e s nouveaux du m ê m e acide, et l 'on 

maintient encore l 'ébullition de la masse p e n d a n t douze heures . Ce t r a i 

tement ayant été répété jusqu ' à ce qu' i l n e res te p lus q u ' u n cinquième 

de l'acide oléique à d issoudre , on rédui t pa r évaporat ion, au quar t d e 

leur volume primitif, les por t ions d 'acide azotique décantées, et on les 
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394 COBPS GHAâ. 

a b a n d o n n e au repos. Il se dépose d e s cristaux g renus d'acide subéfique. 

On compr ime ces cr is taux en recuei l lant le l iquide qu i en découle, ott 

les a r rose ensui te avec de l 'eau froide, on les expr ime de nouveau, et, après 

avoir mêlé la l iqueur ainsi ob tenue avec la p r e m i è r e , on évapore le tout 

d a n s u n e capsule de porcelaine. E n laissant refroidit 1 de temps en temps 

la c a p s u l e , on dé te rmine d ' abord la précipitat ion d 'une petite quantité 

d 'acide subér ique, facilement reconnaissable au peu de dure té que pré

sentent ses cr is taux, pu is le dépôt de peti ts gra ins cristallins durs d'acide 

p imél ique , qu ' on purifie en les l avan t avec de l'alcool et en les faisant 

cristalliser u n e seconde fois. 

Les pimélates sont peu connus . 

Le pimélate d ' ammoniaque précipite en rouge le perchlorure de fer, 

en ver t le sulfate de cuivre, en b l anc les azotates" de p l o m b et d'argent. 

(M. LAURENT.) 

ACIDE ADIPIQUE. C,0H°O8,HO< 

C»o 750,00 58,82 
H9 112,50 8,82 
O 8 300,00 23,54 
HO 112,50 8,82 

1275,00 100,00 

L'acide adipique est cristallisable, soluble dans l 'eau, l 'alcool et l'éther' 

boui l lan ts . Il en t re en fusion à 130" et se subl ime sans subir de décont» 

posit ion. 

Les adipates sont â pe ine connus ; le sel d'argent a pour formule 

AgO,C»°H 9 0 3 . 

On obtient l'éther adipique C 4 H 5 0 , C 1 0 H 9 0 3 en sa tu ran t de gaz acide 

ch lo rhydr ique u n e dissolution alcoolique d 'ac ide adipique> Cet éther est 

hui leux , d ' u n e odeur de p o m m e de re inet te , d ' u n e saveur amère . Il bout 

à 230° (M. Malaguti) . 

L 'acide adipique, qui se p rodu i t q u a n d on t ra i te l 'acide oléique par 

l 'acide azotique, peu t ê t re facilement p r é p a r é en a t t aquan t le suif par" le 

m ê m e acide \ on t rai te à l 'ébull i t ion , d a n s u n apparei l distillatoire de 

v e r r e , le suif pa r l 'acide azotique o rd ina i r e , qu ' on renouvelle à plu

sieurs repr ises . Lorsque la mat ière grasse est en t iè rement dissoute, oû 

reverse d a n s la co rnue le p rodu i t distillé, et on le soumet de nouveau à 

l 'action de l 'acide azot ique , j u squ ' à ee qu ' on voie appara î t re de petits 

c r i s taux d a n s le récipient . On concent re alors la l iqueur ati bain-mariô ; 

elle se p r e n d pa r le refroidissement en u n e masse cristalline, qu'on lare 

successivement avec de l 'acide azot ique concen t r é , avec de l'acide etw-

t ique é t endu , et enfin avec d e l 'eau p u r e . Le rés idu est d e l'acide adi

p ique qu 'on fait cristalliser dans l 'eau. (M. LAURENT.) 
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ACIDE PÉLARGONiyt'E ANHYDRE. 395 

ACIDE LIP1QUE. C<<>H«08,2HO. 

G'» i 750,00 „ 40,54 

H«. , 75 ,00 4 ,05 

O 8. : 800,00 43,24 
(HO) 2 225 ,00 12,17 

1850,00 100,00 

L'acide lipique cristallise en lamel les allongées," qui sont assez solubles 

dans l'eau froide, fusibles à 145° et volatiles. 

Les lipates sont isomériques avec les i tàconates, les ci traconates et les 

raésaconates. Ils donnent de l 'acide l ipique q u a n d on les chauffe avec d e 

l'acide sulfurique. 

Le lipate de baryte desséché à 110° a p o u r formule (BaO) 2 ,C '°H 6 0 8 t 

C'est en général des eaux mères qui proviennent de là prépara t ion d e 

l'acide piméliqué qu 'on re t i re l 'acide l ipique : on Chasse pa r évapora-

tion l'acide azotique q u e cont iennent ces eaux m è r e s , ert ayan t soin 

d'empêchéf que la masse b run isse . 11 se dépose des fcristaux d 'acide 

lipique et d'acide adipique qu 'on r e p r e n d pa r l 'é ther boui l lan t après les 

avoir séchés. La dissolution é thérée , é tant a b a n d o n n é e à l 'évaporatiofl 

spontànee, fournît de noitveahx cris taux. Quand elle est rédui te à la 

moitié dé sort vo lume primitif, on là sépare des cr is taux qu 'e l le re* 

couvre, et oh la fait évaporer . Les deux rés idus de l ' ëvaporation sont 

purifiés séparément p a r des cristall isations réitérées dans l 'a lcool. Celui 

qui sè dépose en grains a r rond i s est l 'acide adipique ; l ' au t r e , qu i c r i s 

tallise eil lamelles allongées, est l 'acide lipiqUe. (M. LAURENT.) 

ACIDE PÉLARGONIQUE ANHYDRE. C , 8 H I T 0 3 . 

C' 8. 1350,00 72 ,48 

H 1 7 . . . . . . . . 212 ,50 11,40 

O 8 300 ,00 16 ,12 

1862,50 100,00 

L'acide pélargonique a n h y d r e est oléagineux, incolore, d ' une odeur 

désagréable de b e u r r e rance . 11 se concrète à 0° en u n e masse cristal

line, et répand d'épaisses vapeurs b lanches lo rsqu 'on le chauffe au con

tact de l 'air. L'eau et les-d issolu t ions alcalines le t ransforment l e n 

tement en acide pé largonique h y d r a t é . On l 'obtient en t rai tant le 

pélargonate de ba ry te pa r l ' oxychlorure de phosphore . 

(M. CHIOZZA.) 
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ACIDE PÉLARGONIQUE HYDRATÉ. C 1 8 H n 0 3 , H O . 

C 1* 1350,00 68 ,35 

H " 212 ,50 10 ,75 

O». 300,00 15 ,18 

HO 112 ,50 5 ,72 

1975 ,00 100,00 

L'acide pé largonique hyd ra t é a été découver t pa r M. Redtenbacher, 

d a n s les feuilles d u gé ran ium (Pelargonium roseum). 11 se forme souvent 

lorsqu 'on t rai te les mat ières grasses pa r l 'acide azotique. M. Gerhardt l'a 

ob t enu en faisant réag i r le m ê m e acide su r l 'essence de r u e . 

L'acide pé largonique hyd ra t é est hu i l eux , incolore, d 'une odeur faible 

et désagréable, peu soluble dans l ' e a u , t rès soluble dans l'alcool et 

l ' é ther . 11 bou t à 260° et distille sans a l téra t ion. Lorsqu 'on le chauffe 

en présence d ' u n excès d e chaux potassée , il se décompose en divers 

ca rbu re s d ' h y d r o g è n e , p a r m i lesquels se t rouve le caprylène C 1 6 H' 6 

(M. Cahours ) . 

On p répa re l 'acide pé largonique h y d r a t é en distillant avec de l'eau les 

feuilles d e g é r a n i u m . Le l iquide q u e l 'on r e t rouve dans le récipient 

ap rès l 'opérat ion est recouver t d 'un mé lange hu i l eux d'acide pélargo

n ique avec u n e mat iè re n e u t r e par t icul ière . Après avoir décanté ce mé

lange , on le neu t ra l i se pa r de la bary te h y d r a t é e , et on le soumet à l'ac

t ion de la cha leur . La mat iè re n e u t r e se volatilise, tandis que l'acide 

pé la rgonique reste d a n s la co rnue à l 'état d e sel de b a r y t e . 

Le pé largonate de b a r y t e , purifié p a r des cristallisations réitérées 

d a n s l 'alcool, d o n n e l 'acide pé la rgonique lo rsqu 'on le t rai te pa r l'acide 

sulfur ique. 

P o u r obtenir l 'acide pé largonique au moyen d e l 'essence de rue , ou 

chauffe avec soin u n mélange formé de par t ies égales de cette essence et 

d 'acide azotique é t endu de son vo lume d 'eau, j u s q u ' à ce qu' i l ne se dégage 

p lus d e vapeurs ru t i lantes , puis on décante l 'hui le acide qui s'est produite : 

c'est d e l 'acide pé la rgon ique i m p u r . Cet acide est lavé à l 'eau froide et 

dissous ensuite dans la potasse, qui en sépare u n e mat ière oléagineuse, 

d ' u n e saveur acre . La dissolution alcaline, t ra i tée p a r l 'acide sulfurique, 

a b a n d o n n e l 'acide pé la rgonique q u ' o n combine avec la baryte , après 

l 'avoir distillé, p o u r le séparer d ' une substance rés ineuse colorée. En 

décomposant enfin le pé largonate d e b a r y t e pa r l 'acide sulfurique, on 

m e t en l iberté l 'acide pé la rgonique p u r (M. Gerha rd t ) . 

Dans cer ta ines c i r cons t ances , il se p r o d u i t d a n s l 'action de l'acide 

azotique su r l 'essence de r u e un acide par t icul ier qu i a p o u r formule 

C l 8 H 1 7 0 \ 2 A z 0 2 , H O . C'est, comme on le voit, u n e combinaison d'acide 

pé largonique avec le b i -oxyde d 'azote (M. Chiozza). 
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CHLORURE DE P É U R C Y L E . 397 

PÉLARGONATES. 

L'acide pélargonique est monobas ique ; les pélargonates ont p o u r 

formule générale : M O , C 1 8 H " 0 3 . 

Les pélargonates de soude et de potasse peuvent cristalliser. Le sel d ' am

moniaque est gélatineux, soluble dans l 'eau boui l lante et dans l 'alcool. 

Le pélargonafe de baryte est a n h y d r e . Il cristallise en paillettes br i l lantes 

qui sont peu solubles dans l 'eau et l 'alcool. Ce sel, soumis à la dist i l la

tion, donne \&pélargone C 3 4 H 3 4 0 2 , qu i est solide et cristallisable (Cahours) . 

Le pélargonate de cuivre C u O , C 1 8 H " 0 3 , 2 H O (à 100°) est pu lvéru len t , 

d'un bleu verdàtre, assez soluble dans l 'alcool boui l lant . Le pélargonate 

d'argent A g O , C , 8 H l 7 0 3 est b l anc , amorphe et peu soluble dans l 'eau. 

ÉTHER PÉLARGONIQUE. C 2 2 H 2 2 0 4 = C*H 50,C , RfI' 70 3. 

C 2 2 , . . . 1650,00 70,96 
H 2 2 275,00 11,82 
O4 400,00 17,22 

2325,00 100,00 

Cet éther est l iquide, incolore , d ' u n e densité égale à 0,86. Il en t re en 

ébullition à 217° et donne d e l 'alcool et de l 'acide pélargonique sous 

l'influence d 'une dissolution concent rée de potasse. On l 'obtient comme 

les éthers gras, c ' es t -à -d i re en faisant passer u n couran t d e gaz acide 

chlorhydrique à t ravers u n e dissolution alcoolique d 'acide pé la rgonique . 

(M. CAHOURS.) 

CHLORURE DE PÉLARGYLE. C1 8fl"02CI. 

C'8 1350,00 61,20 
H" 212,50 9,63 
O 2 200,00 9,06 
Cl M3.28 20,11 

2205,70 100,00 

Le chlorure de pélargyle est l iquide, t rès dense , d ' une o d e u r i n s u p 

portable. Il fume au contact d e l 'air, et bou t à 220°. P o u r l 'obtenir , on 

fait réagir dans u n appare i l distil latoire le pe rch lo ru re de phosphore s u r 

l'acide pélargonique. Il passe dans le récipient u n mélange de ch lorure 

de pélargyle et d 'oxychlorure de phosphore . On rectifie ce mélange j u s 

qu'à ce que son point d 'ébull i t ion se fixe à 220°, en ayant soin de rejeter 

les premières port ions d u l iquide distillé. "· (M. CAHOURS.) 
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A C T I O N S E L ' A C I D E H Y f O-AZOT^ÇUE S U R L ' A C I D E OLÉIQUE. 

ACIDE ÉLAÏDIQEE. C 7 2 H°°0 5 ,2HO. 

G 7 2 . . . . . . . . . 5400 ,00 , 77,69 

H 6 6 825,00 , 11,87 

O s 500 ,00 7,19 

(HO) 2 225 ,00 3,25 

6950 ,00 100,00 

M. P o u t e t , de Marsei l le , avait fait depuis longtemps l'observation 

curieuse q u e l 'azotate de m e r c u r e p répa ré à froid jpui t de la propriété 

de dé te rminer la solidification de l 'hui le d 'olive, tandis qu'i l est sans 

action sur un g r a n d nornbre d'autre-s hui les , et par t icul ièrement sur celle 

d'œillette. M. Félix Boude t r econnut , il y a que lques années, que l'azo

tate de m e r c u r e ne solidifie l 'hui le d'olive q u ' a u t a n t qu' i l contient de 

l 'acide hypo-azot ique, et q u e cet acide peu t ê t re employé directement 

au lieu de l 'azotate d e m e r c u r e . 11 constata q u e non-seu lement l'huile 

d'olive, mais toutes les au t res hui les non siccatives sont solidifiées 

par de t rès faibles propor t ions d 'acide hypo-azot ique qui transforme 

l 'oléine contenue dans ces hui les en u n e nouvel le substance qu'il a 

n o m m é e élaïdine. L'élaïdine se change pa r la saponification en acide élaï

dique et en glycérine. 

Lorsqu 'on t rai te par l 'acide hypo-azot ique les acides gras liquides qui 

p roviennent de la saponification des hui les non siccatives, on obtient 

encore de l 'acide élaïdique don t la présence est annoncée par une cris

tallisation d u mélange . 

L'acide élaïdique cristallise en bel les l ames micacées, d 'une blancheur 

éclatante. Il est insoluble dans l 'eau, t rès soluble dans, l 'éther et surtout 

dans l 'alcool ; ses solutions p résen ten t u n e réaction acide. Il fond entre 

4 4 ° et 4 5 ° . Lorsqu 'on le chauffe dans une co rnue , u n e par t ie distille sans 

al térat ion, tandis que l ' au t re se dé t ru i t e t d o n n e des ca rbu re s d'hydrogène 

gazeux et l iquides. Le p rodu i t distillé n e cont ient pas d'acide sébaeique ; 

ce dern ie r acide n e se m o n t r e q u e d a n s le cas où l 'acide élaïdique est 

mêlé d'*Pide oléjque. 

L'acide élaïdique peu t être ob tenu en décomposan t pa r les acides les 

sels p rovenan t d e la saponification d e l 'élaïdine ; mais sa préparation est 

p lus facile en pa r t an t d e l 'acide oléique. On fait passer pendant quelques 

minutes un couran t d e vapeurs d 'acide hypo -azotique dans de l'acide 

oléique ; on refroidit le mélange en l ' en touran t d 'eau fraîche ou de glace; 

il se forme d ' abondan t s cristaux lamel leux qu 'on t ra i te à plusieurs re

prises pa r l 'eau boui l lante pour enlever l 'acide azotique qui les imprègne. 
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GLYCÉRINE. 899 

L'acide élaïdique encore i m p u r est séparé de l 'eau et dissous dans son 

poids environ d'alcool. La l iqueur laisse déposer au b o u t de quelque 

temps de belles tables nacrées d 'acide élaïdique q u ' u n e nouvelle cr is ta l 

lisation purifie complètement d ' une mat ière colorante rouge qui se forme 

en même temps que cet acide p a r l 'action de l*acide hypo-azo t ique sur 

l'acide oléique. 

Les élaïdates à base d'alcali sont solubles dans u n e pet i te quant i té 

d'eau ; un excès d'eau les t ransforme en bisels. Les au t res élaïdates sont 

insolubles. 

ÉTHER ÉLAÏDIQUE. C'«H7 i !0' = CWCsHCĈ Ĥ O5. 

C 7 6 5700,00 78.P8 
H 7 Î , 900,00 12,32 
O7 700,00 , , 9,60 

7300,00 100,00 

L'éther élaïdique est l iquide, incolore, sans odeur à froid, p lus léger 

que l'eau, dans laquelle il est insoluble ; l 'alcool le dissout pins difficile

ment que l'éther. Il ne peut ê t re volatilisé sans décomposit ion. 

L'azotate de mercure p répa ré à froid, et t enan t en dissolution de l'acjde 

hypo-azotique, t ransforme l 'é ther oléique en é ther élaïdique. 

La composition de l 'éther élaïdique a été dé te rminée par M. Meyer. 

On prépare facilement cet é ther en faisant passer un couran t d é c i d e 

chlorhydrique dans u n e dissolution alcoolique d'acide élaïdique. Le m é 

lange est ensuite agité avec de l 'eau qui lui enlève l 'acide chlorhydr ique , 

puis avec de l'alcool qui sépare l 'acide élaïdique non éthérifié, et en 

dernier lieu avec de l 'eau distil lée. 

ÉLAÏDATE DE MÉTHYLÈNE. C W O . H C C ' S H 6 6 ^ . 

Cet éther est hui leux, d ' u n e densi té égale à 0 ,872. On l 'obtient comrpe 

le précédent. 

GLYCÉRINE. C 6H 80 6 . 

C« Û60,00 39,13 
H«, , 100,00 8,69 
0« 600,00 52,18 

1150,00 100,00 

La glycérine, ou principe doux des huiles, a été découverte pa r 

Scheele, en 1779. 
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Propriétés. 

Cette substance, concent rée dans le vide à la t empéra tu re de 100°, a 

p o u r formule C 3 H 4 0 3 ou C 6 H 8 O s . Elle est l iquide, inodore , incolore, d'une 

densité égale à 2 , 2 8 , d ' u n e saveur t rès sucrée , sans arrière-goût désa

gréable. L'eau et l 'alcool la dissolvent en toutes p ropor t i ons ; elle est 

p r e sque insoluble dans l 'é ther . El le présente la propr ié té de dissoudre la 

p lupa r t des corps que l 'eau el le-même peut d issoudre . L'acide azotique, 

m ê m e é tendu de p lus ieurs fois son poids d 'eau, l 'a t taque avec énergie en 

produisan t u n acide déliquescent q u ' u n e oxydat ion subséquente con

vertit en acides oxal ique et ca rbonique . 

La glycérine donne naissance à de l 'acide formique, lorsqu 'on la traite 

à chaud par u n mé lange deb i -oxyde de manganèse et d'acide sulfurique 

é t endu ou d'acide ch lo rhydr ique concentré . 

La solution aqueuse d e glycérine, a b a n d o n n é e pendan t plusieurs mois 

à e l l e -même,en présence des ferments , à u n e t empéra tu re de 2 5 " à 30°, 

subit u n e décomposit ion p e n d a n t laquel le il se forme de l 'acide acétique 

et de l 'acide métacétonique (M. Red tenbache r ) . 

Sous l ' influence d u no i r de p la t ine , la glycérine absorbe l'oxygène de 

l 'air et se converti t en u n acide par t icul ier (M. Dœbereiner) . 

La bary te , la s t ront iane et la c h a u x forment avec la glycérine des 

combinaisons solubles dans l 'eau, et dans lesquelles l 'acide carbonique 

n ' ind ique plus la présence de ces bases (M. Chevreul) . 

L 'oxyde de p lomb se dissout en peti te quant i té dans la glycérine. 

La potasse caustique t ransforme à chaud la glycérine en un mélange 

d'acétate et de formiate de potasse (MM. Dumas et Stass). 

Lorsqu 'on verse de la glycérine d a n s u n e dissolution de chlorure 

d 'or , il se p rodu i t aussitôt u n précipité d ' u n beau rouge pourpre 

foncé. 

En faisant réagir à 100° , p e n d a n t qua t re -v ing t s heures , de l'éther 

b r o m h y d r i q u e et de la potasse en excès sur la glycérine, on obtient une 

substance nouvel le , la diéthyline C ' 6 H l 4 0 6 . 

La diéthyline est hui leuse , incolore, d ' une odeur poivrée, d 'une den

sité de 0 , 9 2 ; elle bout à 191" . (M. BERTHELOT.) 

La glycérine dissout u n e propor t ion considérable de b r o m e : le mé

lange s'échauffe beaucoup et contient u n e g r a n d e quant i té d'acide 

b r o m h y d r i q u e ; l 'eau en sépare u n l iquide d ' u n e odeur éthérée agréable, 

peu soluble dans l 'eau, mais t rès soluble dans l 'alcool et l 'é ther . Ce liquide 

hu i leux est l u i -même al téré pa r le b r o m e , sous l ' influence de la chaleur 

ou de la radiat ion solaire. Les composés b romes ainsi ob tenus ont quelque 

analogie avec le chloral et le chloroforme, mais leurs propriétés et leur 

composition réc lament u n e nouvel le é tude . 
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L'iode colore la glycérine en j a u n e o rangé , mais n e paraî t pas lui faire 

subir d'altération bien sensible . Le chlore l ' a t taque p lus facilement et 

produit une série de composés chlorés . 

Préparation. 

La glycérine accompagne toujours les p rodui t s de la saponification des 

huiles et des corps gras neu t r e s : le b l anc de baleine seul fait exception, 

et donne, sous l'influence d e s alcalis hydra t é s , au lieu de glycérine, u n e 

autre substance qui est Yéthal. 

On peut obtenir la glycér ine en soumet tan t à l 'action prolongée de 

l'oxyde de p lomb et de l 'eau p re sque tous les corps gras neu t r e s ; ma i s 

on emploie o rd ina i rement dans cette p répara t ion l 'huile d'olive ou 

l'axonge. Le mélange doit ê t re ma in tenu en ébulli t ion, et l 'eau, à m e s u r e 

qu'elle s'évapore, est remplacée p a r u n e nouvel le quant i té d 'eau c h a u d e . 

Le sel de plomb (emplâ t re simple) é tant insoluble et t rès dense , se sépare 

facilement de l 'eau ; celle-ci t ient en dissolution d e la glycérine mêlée 

à une petite quant i té d 'oxyde d e p l o m b qu 'on précipite en faisant passer 

dans la liqueur u n couran t d 'acide su l fhydr ique . La dissolution est con

centrée d'abord à feu n u , e t en dern ie r l i eu , a u ba in -mar i e , dans u n e 

étuve ou dans le vide. 

Si la glycérine t rouvai t u n j o u r que lque application dans l ' indust r ie , 

on pourrait s'en p rocure r facilement des g randes quant i tés . E n effet, la 

saponification d u suif pa r la chaux d o n n e lieu à u n savon calcaire et à 

des eaux très riches en glycérine, qui sont ac tue l lement jetées et p e r d u e s 

dans toutes les fabriques de bougies s téar iques. Ces eaux, traitées p a r u n 

courant d'acide carbonique , donnera ien t , pa r u n e évaporat ion co n v e 

nable, de la glycérine p resque p u r e . 

M. Rochleder a fait connaî t re u n nouveau procédé de prépara t ion d e la 

glycérine qui ne donne peu t -ê t re pas cette substance avec au tan t de facilité 

que les procédés de saponification précédents , mais qui est cur ieux au 

point de vue théorique, et semble d é m o n t r e r j u s q u ' à un certain point la 

préexistence de la glycér ine a n h y d r e et des acides gras dans les corps 

gras neutres. Ce procédé consiste à d issoudre l 'hui le de ricin d a n s l 'alcool 

absolu, et à faire passer d a n s la dissolution u n couran t de gaz acide 

chlorhydriquç sec; le mélange , t ra i té pa r l 'eau et séparé de la mat iè re 

grasse qui le s u r n a g e , est évaporé en consistance s i rupeuse et mis en 

contact avec de l 'é ther ; la par t ie inso luble dans ce l i qu ide , après avoir 

été desséchée dans le vide, p résen te toutes les propriétés de la glycérine. 

En opérant la saponification des corps gras p a r la vapeur surchauffée, 

d'après le nouveau procédé d e M. Wi lson , on peu t obtenir de la glycérine 

qui distille sans altération et qu i peu t ê t re livrée au commerce à t rès bas 

prix. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C O M B I N A I S O N S DE L A G L Y C É R I N E A V E C LES ACIDES. 

La glycér ine s 'uni t avec les acides et p r o d u i t de n o m b r e u x composés. 

Les uns sont de véri tables acides doubles , qui forment avec les bases des 

sels cristallisables ; les au t re s sont neu t r e s : p r e sque tous les corps gras 

n e u t r e s connus j u s q u ' à ce j o u r appa r t i ennen t à ce dern ier groupe. 

Les combinaisons neu t res formées pa r la g lycér ine sont ordinairement 

insolubles ou peu solubles d a n s l 'eau, assez solubles dans l'alcool et so-

lubles parfois dans l ' é tber . Les alcalis et l 'oxyde de p l o m b les saponifient 

en r égénéran t la glycér ine e t ' l ' ac ide avec leque l ce pr incipe immédiat 

était u n i . 

Excepté la s téar ine, la marga r ine , l 'oléine et la pa lmi t ine , qui peuvent 

ê t re distillées d a n s le vide, toutes les combinaisons glycériques neutres 

s 'a l tèrent q u a n d on les chauffe; elles se t r ans fo rment ordinai rement en 

amides p a r l 'action de l ' ammon iaque . 

On obt ient les combinaisons neu t r e s de la g lycér ine avec les acides : 

1° E n unissant d i rec tement leurs deux pr incipes consti tuants (acide 

et glycérine) p a r u n contact p ro longé en vase clos, et sous l'influence 

d ' u n e t e m p é r a t u r e p lus ou moins élevée. 

; r E n faisant réag i r à 100" d e l 'acide ch lo rhydr ique , de l 'acide sulfu-

r ique , d e l 'acide phosphor ique ou de l 'acide t a r t r ique sur u n mélange de 

glycér ine et d 'acide gras . 

3° En chauffant les é thers des différents acides avec la glycérine; 

mais , d a n s ce cas, le composé glycérique n e se forme qu ' en très petite 

quan t i t é . 

Les combinaisons neu t r e s de la glycér ine, don t voici la liste, ont été 

p rodu i t e s artificiellement p a r M. Berthelot (1) : 

Monostéarine C 4 2 H 4 2 O 8 = C 3 6H 36() 4 -f, c s H 8 0 6 — 2HO. 

Acide stéarique. * Glycérine. 

nistcarme C'8 H 7 8 O 1 2 = 2 C 3 6 H 3 S 0 4 + C«H806 — 2HO. 
Tristéarine c ' " H t , 0 O , î = 3C 3 6 H 3 6 0 4 + C 6 H 8 0 6 — 6HO. (') 
Monomargarine C 4 0 H 4 0 O 8 = C 3 4 H 3 4 0 4 + C«H80« — 2HtX 

Acide mar£arique. 

TriHoai'garine C108H'<>4012 = 3C 3 4 H 3 4 0 4 -+- C 6 H 8 0 6 — 6HQ. (') 

( l) Nous avons conservi? ici les formules adoptées par M. Berthelot. 

(*) La tristéarine est identique avec la stéarine naturelle. 

( a) La trimargarine est identique avec la margarine naturelle. 
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COMBINAISONS DE LA GLYCÉRINE AVEC LES ACIDES. ¿,03 

Monoléine G« H 4 0 O 8 = _£ 3 W 4 0*_ - f C 6 H 8 0 6 — 2110. \ 

Acide oléique, F . ^ 

Dioléine C 7 8 H 7 4 O 1 2 = 2C 3 6 H 3 4 0 4 -f- C 6 H 8 0 8 — 2HO. { 
TrioKine C» l 4H">401 2 == 3C 3 8 H 3 4 0 4 - f CsH*0« — 6H0. ) 
Monopalmitine C 3 8 H 3 8 O 8 = C 3 2 H 3 2 0 4 - f C6H806 — 2H0. 

Acide palrnilique. 

Dipalmitine C 7 0 H 7 0 O 1 2 = 2C 3 2 H 3 2 0 4 - f C°H°0« — 2H0. 
Tripalmitine C 1 0 2 H 9 8 0< 2 = 3C 3 2 H 3 2 0 4 -f- C«H80« — 6H0. (2) 
Mondbutyrine C 1 4 H 1 4 O 8 = C 8 H 8 O 4 + C«H80« — 2HO.-\ 

Acide butyrique. F,3> 

Dibulyrine C 2 2 H 2 2 O 1 2 = 2C8 H8 O4 + G«H80« — 2H0. I 
Tributyrine C 3 0 H 2 e O 1 2 = 3C« H 8 O 4 + C6fl80« — 6HO. ) 
Wonovalérine (monophocé- , 

nine) G 1 6 H 1 6 O 8 = j ^ i o o j ^ J - C«H806 — 2H0. j 

Acide valérique. \ ( 4 ) 

Divalérine (diphocénine). . C 2 6 H 2 6 O 1 2 = 2C10H»>O4 - f C°H 80 6 — 2H0. \ 
Tirolérine (triphocénine) . C 3 6 H 3 2 O 1 2 = ISC'"!]"^4 + CWO* — 6H0. J 
Mono-acétine C 1 0 H 1 0 O 8 = C4 H 4 O4 - f C°H 80 6 — 2H0. 

Acide acétique. 

Di-acétine C 1 4 H 1 2 O 1 0 = 2G4 H 4 O4 - f C«H806 — 4H0. 
Tri-acétine C 1 8 H 1 4 O 1 2 = 3G4 H 4 O 4 -f C»H80° — 6HO. 
Monobcnzoïcine C 2 0 H' 2 O 8 = C14H° O4 + C6H80« — 2H0. 

Acide benzoïque. 

Tribenzoïcine C 4 8 H 2 0 O' 2 = 3G'4H6 O4 + C6H806 — 6H0. 
Sébine, ou sébacine . . . . C 3 2 1130 O1» = C 2 0 H 1 8 O 8 -f- 2C°H80« — 4H0. 

Acide sébacique. 

Camphorine » 
Monochlovliydrine G6 H7 Gl O 4 = H Cl + C«H80« — 2H0. 
Dichlorhydrine C6 H 6 Cl 2 0 2 = 2HC1 -f C 6 H 8 0 6 — AHO. 
Épichlorhydrine C6 H s Cl O2. 
Acétochlorhydrine C'°H9 Cl O6. 
Beozochlorhydrine C2°fl»Cl O 6 = C' 4H°0 4 -f- HC1 + C6H«0« — UHO. 

Acide benzoïque. 

Bulïrochlorhydrine . . . . G 1 4H , 3Cl O6. 
Butyrodichlorhydrine . . . C"H<2ci*0«. 
Stéarochlorhydrine . . . . C42H4,C1 O 6 (impure). 
Valérodichlorhydrine . . . C 1 6H UC1 20 4 . 

(') Les oléines artificielles présentent les propriétés de l'oléine naturelle. 

( !) La tripalmitine est identique avec la palmitine naturelle. 

(3) Les buiyrines artificielles présentent les propriétés de la butyrine naturelle. 

(**) Les phocénines présentent les propriétés de la phocénine naturelle. 
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C O M B I N A I S O N S ACIDES F O R M É E S P A R 1 A G L Y C É R I N E . 

Ac ide «u i fog iycé r ique . C 6 H 7 0 5 ( S 0 3 ) 2 , H O . — L'acide sulfoglycérique 

est l iquide, inodore , d 'une saveur for tement acide. I l décompose les car

bonates avec effervescence et se dédoub le l en t emen t au contact de l'eau 

en glycérine et en acide sulfurique. 

Les sulfoglycérates, m ê m e ceux de p l o m b et de bary te , sont solubles 

dans l 'eau ; la chaleur les décompose en laissant dégager des vapeurs 

i rr i tantes, qui cont iennent de l 'acroléine. 

P o u r obtenir l 'acide sulfoglycérique, on mêle de l 'acide sulfurique 

concentré avec la moit ié de son poids de glycér ine. La combinaison 

s 'opère avec élévation de t e m p é r a t u r e . Si, après avoir é tendu d'eau la 

l iqueur , on la neutral ise par la chaux , il se p rodu i t d u sulfbglycérate de 

chaux C a O , C 6 H 7 0 5 ( S 0 3 ) 2 , qui cristallise pa r le refroidissement. Ce sel, 

décomposé par l 'acide oxalique, d o n n e l 'acide sulfoglycérique. 

(PELOUZE.) 

Acide phosphogiycér iqne . C 6 H 7 0 5 , P h 0 5 , H O . — Cet acide est liquide, 

incristal l isable, t rès soluble dans l 'eau et l 'alcool. Il se décompose faci

lement en glycérine et en acide phosphor ique . 

Les sels formés pa r l 'acide phosphogiycér iqne sont en général solubles 

dans l 'eau et insolubles ou peu solubles dans l 'alcool. 

On p répa re l 'acide phosphoglycér ique en mé langean t de l'acide phos

phor ique avec de la glycérine. La l iqueur , sa turée pa r de la baryte, 

filtrée et convenablement évaporée, dépose d u phosphoglycérate de ba

ry te . On lave ce sel avec de l 'alcool, p o u r le séparer d ' u n e petite quan

tité de glycérine dont il est imprégné , et après l 'avoir repr is par de l'eau, 

on verse dans la dissolution de l 'acide sulfurique é t endu , qui forme du 

sulfate de ba ry te insoluble, et met en l iberté l 'acide phosphoglycérique. 

M. Gobley a constaté la présence de l 'acide phosphoglycér ique dans 

le j aune d'ceuf. 

L'existence des acides sulfoglycérique et phosphoglycér ique, rapprochée 

d e celle des acides sulfovinique et phosphovinique, établi t u n e certaine 

analogie en t re la glycérine et l 'alcool. (PELOÜZE.) 

A c i d e ta r t rogiycér iquc . C ° H 7 0 5 , C 8 H 4 0 4 , H O . — L'acide tartroglycé-

r ique se présente sous l 'aspect d ' u n e masse a m o r p h e , de consistance 

miel leuse, qu i est déliquescente à l 'air, insoluble dans l 'éther pu r et 

soluble dans l 'éther alcoolisé. 

L 'acide tar t roglycér ique, t ra i té par l 'eau froide, se dédouble en gly

cérine et en acide ta r t r ique . Cette décomposit ion est p lus rapide quand 

on chauffe la l iqueur . Le mélange é tant desséché et ma in tenu quelque 

temps à 150°, reprodui t l 'acide ta r t roglycér ique . 
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ACROLEIN]!. — ACIDE ACHOLÉIQL'E. 405 

Les tartroglycérates sont insolubles dans l 'alcool. 

On produit l 'acide ta r t roglycér ique en chauffant à 150° un mé lange 

formé de parties égales d 'acide t a r t r ique sec pulvérisé et de glycérine. 

( BERZELIUS.) 

Parmi les nombreux composés glycériques neut res don t nous avons 

donné la liste, ceux qui se r approchen t des corps gras na ture ls présentent 

surtout de l ' importance. 

Ces différentes combinaisons seront examinées à la suite des corps gras 

avec lesquels elles offrent des re la t ions . 

ACROLÉINE. C W . — ACIDE ACROLÉIQUE. C 6 H 3 0 3 , 1 1 0 . 

La glycérine, soumise à l 'action de la cha leur , distille en éprouvan t 

toutefois une décomposition par t ie l le . La par t ie qui se détrui t d o n n e 

naissance à une petite quant i té d'acroléine, à des hui les e m p y r e u m a t i -

ques, des gaz inflammables, et laisse dans le vase distillatoire un résidu 

de charbon. 

L'acroléine, qui caractérise la distillation des corps gras à base de gly

cérine, peut être p réparée de la man iè re suivante : On distille dans 

un courant d'acide carbonique u n mélange d'acide phosphor ique 

anhydre et de glycérine concentrée . Le p rodu i t d e la distillation est 

liquide et composé de trois couches distinctes : la p lus dense consiste en 

une huile épaisse ; celle d u milieu est aqueuse , et la couche supérieure 

contient l'acroléine. On distille l 'acroléine i m p u r e une première fois sur 

de l'oxyde de p lomb, et u n e seconde su r d u ch lo ru re de calcium. 

L'acroléine est l iquide, hui leuse , t rès volatile, l impide, soluble dans 

l'eau, mais beaucoup moins q u e dans l 'éther et l 'alcool. Elle irrite vive

ment les yeux et le nez. El le b o u t à 52" 7 la densité de sa vapeur est égale 

à 1,89. Sa composition ne diffère de celle de la glycérine que par les élé

ments de 4 équivalents d 'eau : 

C 6 H»0 5 ,HO = C«tr<0 2 + 4110. 

Glycérine. Acroléine. 

L'acroléine anhydre se solidifie l en tement au contact de l'air et se 

transforme en un nouvel acide, Vacide acroléique ou acrylique : 

C 6 H 4 0 2 4 - o 2 = C S H W H O . 

Acroléine. Acide acrylique. 

L'oxyde d'argent est rédui t , m ê m e à froid, par l 'acroléine, qui se cou-
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SAPONIFICATION SULFURIQUE. 

Les corps gras , soumis à l 'influence de l 'acide sulfurique, présentent 

u n e série de phénomènes d 'une grande net te té don t l 'é tude a été entre

pr ise d a n s ces dernières années, et q u e l 'on désigne sous le nom de 

saponification sulfurique (1). 

On sait q u ' u n corps gras neutre , t ra i té par la potasse, se dédouble 

toujours en glycérine et en acide gras : l 'acide sulfur ique peut , comme les 

alcalis, opérer le dédoublement des corps gras neu t r e s en acides gras et 

en glycérine. Tel est le résul ta t final de l 'action de l 'acide sulfurique sur 

les corps gras dans la saponification sulfurique ; mais il se produi t d'abord 

des phénomènes secondaires qui t iennent à la n a t u r e même de l'acide 

qu i a été employé p o u r opérer le dédoub lemen t . 

Ainsi , lo rsqu 'on fait agir lentement et à u n e t empé ra tu r e basse l'acide 

sulfurique concentré sur l 'oléine , la m a r g a r i n e et la stéarine, ces corps 

gras neu t res se combinent d ' abord in tégra lement avec l'acide pour former 

(1) Fremy, Recherche* sur la saponification sulfurique. 

vert i t aussitôt en acide acryl ique. Cet acide s 'unit en m ê m e temps à l'oxyde 

d ' a rgen t dont on peu t le séparer pa r l ' hydrogène sulfuré. 

L'acide acryl ique est l iquide, incolore, volat i l , d ' u n e saveur franche

m e n t acide, d ' u n e odeur de viande mar inée . Il forme avec les bases des 

sels qui sont tous t rès solubles . Il rédui t l 'oxyde d 'argent en produisant, 

c o m m e l 'acide formique, de l 'eau et de l 'acide ca rbonique . 

L'éther acrylique bou t à 65° ; il a u n e odeur de raifort. 

Le chlore et le b r o m e réagissent sur l 'acroléine, et donnent naissance 

à des composés chlorés et b romes peu connus . 

Les alcalis résinifient l 'acroléine. 

L 'acroléine, abandonnée dans u n flacon m a l bouché , se transforme 

en u n e substance résineuse b l anche , qu i est fusible à 100°, insoluble 

dans l 'eau, soluble d a n s l 'alcool et l ' é ther ; la dissolution alcoolique de 

ce corps est acide ; elle précipite les sels de p l o m b et de cuivre (M. Red-

tenbacher ) . 

L'acroléine, conservée dans l 'eau, se change à la longue en acides acé

t ique , formique et acryl ique, dont la formation est acompagnée de celle 

d ' une substance qu 'on a n o m m é e disacryle, C l 9 H 8 0 4 . 

La disacryle est b l a n c h e , pu lvéru len te , insipide, inodore, insoluble 

dans l 'eau, l 'é ther , l 'alcool, le sulfure de carbone , les essences, les huiles 

grasses, les acides et les alcalis. La potasse en fusion s 'unit à la disacryle, 

et les acides l 'en séparent sans qu'el le subisse d 'a l téra t ion. 
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des acides sulfogras ; et ce n 'est qu 'à la longue que les corps neut res se 

dédoublent en acides gras et en glycérine. De p lus , les acides gras et la 

glycérine jouissent eux-mêmes de la propr ié té de se combiner avec l 'acide 

sulfurique pour former des acides doubles ; aussi lo rsque les premiers 

acides sulfogras se décomposen t , obt ien t -on q u a t r e nouveaux acides 

doubles, qui sont les acides sulfoglycérique, sulfornargarique, sulfostéarique 

et sulfoléique. Ces acides se décomposent sous l ' influence de l 'eau, r égé 

nèrent de l'acide sulfurique, d e la glycérine, et laissent en m ê m e temps 

précipiter les acides oléique, marga r ique et s téar ique. On voit donc que 

dans la saponification sulfurique, faite à froid, la glycérine et les acides 

gras qui se produisent, résul tent d e la décomposition, sous l'influence 

de l'eau, des acides doubles qu i se sont formés d ' abord . 

Lorsqu'on fait agir à chaud l'acide sulfurique concent ré sur les corps 

gras, leur dédoublement en acide gras et en glycérine est en que lque 

sorte instantané ; il se dégage de l 'acide sulfureux qui provient de l ' ac 

tion de l'acide sulfurique sur la glycérine. 

L'acide sulfurique étendu peu t également opérer la t ransformation des 

corps gras neutres en acides gras et en glycérine ; niais dans ce cas l ' ac

tion est lente et doit ê t re aidée p a r la cha leur ( F r e m y ) . 

Les acides gras qui p r ennen t naissance dans la saponification sulfurique 

sont quelquefois identiques avec ceux qui dér ivent de la saponification 

par les alcalis ; dans d ' au t res cas, ils diffèrent des acides ordinai res par 

les éléments de l 'eau. 

Les acides sulfogras, formés pa r la combinaison des acides gras l iquides 

avec l'acide sulfurique, sont beaucoup p lus stables que ceux qu i sont 

produits par les acides solides. Ils sont solubles dans l 'eau ; leur saveur 

est amère ; l'eau ne les décompose q u e très len tement à la t empé ra tu r e 

ordinaire, mais leur décomposit ion est rap ide lorsqu 'on fait bouil l ir leur 

dissolution. . 

Quand on fait d issoudre dans l 'eau froide u n mélange d 'acide sulf

oléique et d'acide sulfornargarique, et qu ' on l ' abandonne à l u i -même 

pendant quelque temps à la t empé ra tu r e o rd ina i re , l 'acide sulfornar

garique se décompose p resque complè tement avant que la d é c o m p o 

sition de l'acide sulfoléique ait commencé : cette différence dans la 

stabilité des deux acides sulfogras pe rme t d'isoler les produi ts d e leur 

décomposition. 

Les acides sulfogras sont solubles dans l 'eau p u r e et ent ièrement inso

lubles dans une eau qui t ient en dissolution des sels alcalins, tels que le 

chlorure de sodium, le sulfate de potasse, le sulfate de soude, les sels 

ammoniacaux, etc. Cette propr ié té a été mise à profit p o u r la purification 

des acides sulfogras. 

Les acides sulfogras sont également insolubles dans l 'eau qui contient 

des acides en excès. 
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A C T I O N S E I i ' A C I D E S U L F U R I Q U E S U R L ' H U I L E D ' O L I V E . 

L'action de l 'acide sulfurique su r l 'hui le d'olive a été examinée avec 

soin. Ce q u e n o u s di rons de la saponification sulfurique d e cette huile est 

applicable aux aut res corps gras . 

L 'hui le d'olive peu t être considérée c o m m e un mélange d'oléine et de 

marga r ine . Lorsqu'on t ra i te cette hu i le par la moitié de son poids d'acide 

sulfurique concen t ré , on forme d 'abord des combinaisons de margarine 

et d'acide sulfurique, d 'oléine et d 'acide sulfurique, qui ne tardent pas à 

se dédoubler : 1° en acide sulfoglycérique ; 2° en acide sulfomargarique ; 

S 0 en acide sulfoléique. Quand on r e p r e n d la masse pa r l 'eau, l'acide 

sulfoglycérique reste en dissolution , tandis q u e les deux acides sulfo-

gras forment à la surface d u l iquide u n e masse s i rupeuse qui est inso

luble dans l 'eau ac ide . E n décantan t cette eau et la remplaçant par 

d e l 'eau p u r e , on opère la dissolution des acides sulfomargarique et 

sulfoléique. 

ACIDES SULFOMARGARIQUE ET SULFOLÉIQUE. 

La séparation des acides sulfomargarique et sulfoléique étant presque 

impossible à cause de l ' ex t rême facilité avec laquelle ces deux acides se 

décomposent , nous exposerons ici les proprié tés de leur mélange. 

Les acides sulfomargar ique et sulfoléique sont solubles dans l'eau pure 

et dans l 'alcool. Us ne paraissent pas cristalliser facilement. Leur disso

lution aqueuse possède une saveur d 'abord c o m m e huileuse, puis très 

amère . Ils forment des sels solubles dans l 'eau et l'alcool avec la potasse, 

la soude et l ' ammoniaque ; les au t res sels sont insolubles dans l'eau et 

légèrement solubles dans l 'alcool. 

A C T I O N D E L ' E A U S U R L E S A C I D E S S U L F O M A R G A R I Q U E 

E T S U L F O L É I Q U E . 

L'eau qui a dissous les acides sul fomargar ique et sulfoléique peut 

réagir su r ces acides et d o n n e r naissance à cinq acides gras nouveaux, 

qui sont : 

L'acide métamargarique. . . . C 3 4H 3 30 3 ,(HO) ,j-
L'acide méta-oléique C 3 SH 3 40 4 ,HO. 
L'acide hydromargaritique . . C 3 40 3 5O s ,HO. 
L'acide hydroléique C 3 6 H M 0 4 , lIO. 
L'acide hydromargarique . . . C 3 4H 3 40 4 ,HO. 

(FREMY.) 

Voici les circonstances dans lesquelles ces divers acides se produisent : 

Lorsqu'on abandonne à e l le -même u n e dissolution aqueuse d'acide 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sulfomargarique et sulfoléique, la l iqueur se t rouble au b o u t de que lque 

temps, dépose un mélange d'acides m é t a m a r g a r i q u e et méta-olé ique , 

puis s'éclaircit de nouveau et n ' éprouve p lu s de décomposi t ion à la t e m 

pérature ordinaire. Si on la por te alors à l 'ébulli t ion, e l le donne u n 

mélange d'acides hydromargar i t ique et hydro lé ique . 

Quant à l'acide h y d r o m a r g a r i q u e , il se forme lorsqu 'on dissout l 'acide 

sulfomargarique dans l ' e a u , et qu 'on fait bouil l i r i m m é d i a t e m e n t la 

dissolution. 

ACIDE MÉTAMARGARIQUE. C 3 <H 3 30 3,(HO)';. 

Propriétés. 

Cet acide est blanc, insoluble dans l 'eau, so luble dans l 'alcool et dans 

l'éther, qui le laisse déposer en cristaux mame lon n és ; il se précipite 

quelquefois des solutions concentrées en lames br i l lantes : cet te forme 

cristalline est difficile à obteni r . 

L'acide métamargar ique fond à 50° et se p r e n d , pa r le refroidissement , 

en une masse cristalline composée d 'aiguil les entre lacées et t r anspa ren t e s , 

qui présentent peu de du re t é . 

Soumis à la distillation, il se volatilise en d o n n a n t toutefois des signes 

d'une décomposition part iel le . 

En se combinant avec les bases, l 'acide m é t a m a r g a r i q u e p e r d 1 équ i 

valent 1/2 d'eau de cristallisation, et p résen te alors d a n s les sels exac te

ment la même composition q u e l 'acide m a r g a r i q u e a n h y d r e . Il forme 

des sels neutres et des bisels . 

Les métamargarates à base d'alcali sont à peu près insolubles dans 

l'eau froide, peu solubles d a n s l 'eau b o u i l l a n t e , p lu s solubles d a n s 

l'alcool. 

Les autres sels formés pa r l 'acide m é t a m a r g a r i q u e sont tous insolubles 

dans l'eau et peu solubles d a n s l 'alcool boui l lan t ; on peu t les obtenir 

directement. 

Le métamaryarate de potasse est géla t ineux, alcalin aux réactifs colorés 

et soluble dans l 'alcool. On le p r épa re en faisant chauffer l 'acide m é t a 

margarique avec un g r a n d excès de potasse, puis en r e p r e n a n t la masse 

par de petites quanti tés d 'a lcool . 

Le bimétamargarate de potasse, ou m a r g a r a t e acide, est g r e n u , peu 

soluble dans l 'eau froide, assez soluble d a n s l 'eau chaude et dans l ' a l 

cool. La dissolution alcoolique de ce sel, mise en contact avec la te in ture 

de tournesol, la rougit s ens ib l emen t ; si l 'on é tend la l i queu r d ' u n e 

certaine quantité d 'eau, elle redevient b l eue . La m ê m e réact ion se p r o 

duit avec les margara tes . 

Quand on dissout le b imé tamargara te de potasse d a n s 500 part ies 

d'alcool, et qu 'on verse dans cette l iqueur d e petites quant i tés d 'eau, il 
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se fait u n précipité nacré d 'acide m é t a m a r g a r i q u e pu r . La liqueur 

alcoolique ne contient que d e la potasse r e t enan t des traces insensibles 

d 'acide. 

Le b imé tamarga ra t e d e soude se forme de la m ê m e manière que le 

b imé tamarga ra t e de potasse ; il cristallise aussi en petits grains durs, qui 

n e ressemblent en r ien aux sels gras ord ina i res . 

11 en est de m ê m e d u sel d ' a m m o n i a q u e . 

Préparation. 

Pour obtenir l 'acide mé tamarga r ique , on a b a n d o n n e à elle-même une 

dissolution d'acides sulfomargar ique et sulfoléique. Il se dépose bientôt 

u n e masse b lanche formée d ' un mélange d 'acide métamargarique et 

d 'acide méta-oléique ; on soumet ce mélange à l 'action de la presse : 

l 'acide méta-olé ique s 'écoule, tandis que l 'acide métamargar ique à peu 

près p u r forme le rés idu. E n r e p r e n a n t cet acide pa r l'alcool à 36°, et 

faisant cristalliser à p lus ieurs reprises d a n s l 'alcool, on finit par l'obtenir 

parfai tement p u r . 

ACIDE MÉTA-OLÉIQUE. C 3 6H 3 40 4 ,HO. 

Propriétés. 

L'acide méta-o lé ique est l iquide, o rd ina i r emen t coloré en jaune , inso

luble dans l ' eau , t r è s soluble dans l 'é ther , et fort peu soluble dans l'alcool. 

Lorsqu 'on le soumet à la distillation, il se décompose en produisant deux 

ca rbures d 'hydrogène , Yoléène C 1 2 H i a et Yélaène C 1 8H 1 8 . 

E n se combinan t avec les bases, l 'acide méta-olé ique forme des sels 

qui sont p resque toujours acides : ces sels sont décomposés par les diffé

ren ts dissolvants , à peu près de la m ê m e man iè re q u e les métamargarates. 

On les obtient o rd ina i rement à l 'état a m o r p h e . 

Les méta-o léa tes de potasse, de soude et d ' a m m o n i a q u e sont les seuls 

sels solubles dans l 'eau. Us peuvent cristall iser. 

Préparation. 

L'acide méta-olé ique qui s 'écoule de la presse d a n s la préparation de 

l 'acide mé tamarga r ique contient o rd ina i rement u n e certaine quantité de 

ce dern ie r acide, dont on le débarrasse en le t ra i t an t à plusieurs reprises 

p a r l 'alcool bouil lant , et en l 'exposant ensuite à u n e température de 

que lques degrés au -dessous de zéro. On p e u t alors le considérer 

c o m m e p u r . 
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PRODUITS DE L A D I S T I L L A T I O N DE L ' A C I D E MÉTA-OLÉXÇUE. 

OLÉÈNE. C 1 2H 1 2. — ÉLAÈNE. C , 8 H 1 8 . 

L'oléène est blanc, l iquide, p lu s léger que l 'eau, très t luide, d 'une 

odeur comme arsenicale, qu i est à la fois péné t ran te et nauséabonde . 

Ce corps est très inflammable ; il b r û l e avec une flamme blanche qu i a 

souvent quelque chose de verdà t re ; il est à peine soluble dans l 'eau, très 

soluble dans l'alcool et l 'é ther . Il bou t à 55", et paraî t exercer sur l ' écono

mie une action délétère : des oiseaux qu i avaient respiré p e n d a n t quelque 

temps sa vapeur sont tombés mor t s . 

Le chlore se combine à froid avec l 'oléène, et forme un ch lo ru re 

liquide. 

L'élaène est blanc, insoluble dans l 'eau, soluble dans l 'alcool et l 'é ther . 

Il a une odeur pénét rante qui diffère u n peu de celle de l 'oléène. Il b r û l e 

avec une belle flamme b l a n c h e ; il bou t vers 110"; il est p lus léger q u e 

l'eau ; l'acide sulfurique ne para i t pas exercer d 'action sur l 'é laène. 

Ce carbure d 'hydrogène se combine à froid avec le chlore , et forme u n 

chlorure liquide que l 'on p r épa re en faisant passer u n couran t de chlore 

dans l'élaène. La combinaison se fait avec un g rand dégagement d e cha

leur : si l'on a eu le soin d ' in t rodu i re l 'élaène dans u n e co rnue tubulée , 

on peut distiller le ch lo rure dans le couran t de chlore . P e n d a n t la c o m 

binaison il se dégage d e g randes quant i tés d 'acide ch lo rhydr ique . Le 

chlorure d'élaène, convenablement purifié, est p lu s lourd que l 'eau ; il 

possède une odeur assez agréable , qui ressemble à celle de l 'essence 

d'anis ; il brûle avec u n e f lamme ver te et fuligineuse. 

Pour obtenir l 'oléène et l 'é laène, on distille l 'acide méta-o lé ique avec 

précaution, et en ayant soin d e condenser les p rodu i t s au moyen d 'un 

mélange réfrigérant. Dans le cours de l 'opérat ion il se dégage de l 'acide 

carbonique pur , tandis que d e l 'eau et un l iquide hu i leux passent d a n s 

le récipient. Le l iquide hu i leux est pr inc ipa lement formé d 'oléène et 

d'élaène. On distille ce l iquide à u n e t empé ra tu r e d e 130°, afin de sépa

rer l'oléène et l 'élaène d ' une cer ta ine quant i té d 'hu i le e m p y r e u m a t i q u e 

dont on ne peut empêcher la formation, et qui n e distille pas à 130". 

Le mélange d'élaène et d 'oléène qui a passé à la distillation est agité 

avec une dissolution é tendue de potasse, p o u r le débar rasser de quelques 

traces d'acides gras volatils qui l ' accompagnent toujours ; on le soumet 

ensuite à la distillation, après l 'avoir desséché à l 'aide d u ch lorure de 

calcium. L'oléène passe le p remie r d a n s le récipient . On le purifie en le 

redistillant plusieurs fois, et en recueil lant seulement dans chaque d i s 

tillation les premiers p rodu i t s obtenus . On le dessèche ensuite sur du 

chlorure de calcium. 
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ACIDE HYDROMARGARITIQUE. C 3 4H 3 5O s,HO. 

Propriétés. 

L'acide hyd romarga r i t i que est b l a n c , insoluble d a n s l 'eau, soluble 

dans l'alcool et dans l 'é ther . Il cristallise en pr ismes rhomboïdaux, qui 

présentent u n e assez grande d u r e t é . Quand cet acide est bien cristallisé, 

il diffère, p a r son aspect, des acides gras connus . Son point de fusion est 

à 68°. 

Lorsqu 'on soumet l 'acide hydromarga r i t i que à la distillation, il se 

décompose en eau et en acide mé tamarga r ique . 

L'acide hydromarga r i t i que forme avec les bases des sels neutres et des 

bisels. Les hydromargar i ta tes solubles sont ceux de potasse, de soude et 

d ' ammoniaque . Ils n e cristallisent que très difficilement dans l'alcool. 

I ls sont décomposés en sels acides sous les mêmes influences que les 

métamargara tes avec lesquels ils ont la p lus g r a n d e ressemblance. 

Préparation. 

On p répa re l 'acide hydromarga r i t i que en faisant boui l l i r , pendant 

quelques minu tes , les eaux mères qui ont d o n n é les acides méta-oléique 

et mé tamargar ique . 11 se dépose un mé lange d 'acide hydromargarique 

et hydrolé ique , que l 'on sépare en profi tant de l 'inégale solubilité de ces 

acides dans l 'alcool froid : l 'acide hyd romarga r i t i que est fort peu soluble 

dans ce dissolvant, tandis qu ' au cont ra i re l 'acide hydroléique s'y dissout 

p resque en toutes propor t ions . 

On divise donc préa lab lement dans un mor t i e r le mélange des acides, 

puis on le t ra i te pa r de l 'alcool à 36°, qu i laisse, après plusieurs trai

t ements , l 'acide hydromarga r i t i que p resque p u r . Toutefois, pour amener 

cet acide à u n état de pure té absolue, il faut le faire cristalliser plusieurs 

fois dans l 'alcool. 

ACIDE HYDROLÉIQUE. G 3 6H 3 4O i,HO. 

Propriétés. 

L'acide hydrolé ique est j aunâ t re , insoluble dans l 'eau, très soluble dan« 

L'élaène, p o u r être en t iè rement débar rassé d 'oléène, doit avoir été 

exposé p e n d a n t longtemps à u n e t empéra tu re de 100°, puis ensuite dis

tillé p lus ieurs fois. Il ret ient de petites quant i tés d ' une huile empyreu-

mat ique , qu ' on ne peut pas toujours enlever pa r des distillations simples; 

il faut, p o u r y parvenir , distiller l 'élaène su r de la potasse, qui fixe alors 

l 'huile empyreumat ique . 

Ainsi purifié, l 'é laène, évaporé spon tanément sur u n e lame de verre, 

n e doit p lus laisser de t race hu i leuse . 
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l'alcool et dans l 'éther. 11 a souvent u n e légère odeur a romat ique l o r s 

qu'il n'a pas été purifié. 

En se combinant avec les bases, l 'acide hydro lé ique p e rd 1 équivalent 

d'eau, et forme des sels qui p résen ten t les p lu s g randes analogies avec 

les méta-oléates. 

Les hydroléates solubles cristall isent difficilement. 

Préparation. 

L'acide hydroléique se p rodu i t en m ê m e t emps que l 'acide h y d r o m a r -

garitique, par l'action de l 'eau boui l l an te su r les acides su l fomargar ique 

et sulfoléique. 11 se t r ouve en dissolution dans l 'alcool avec lequel on a 

lavé l'acide hydromargar i t ique , p r épa ré c o m m e nous l 'avons dit p r é c é 

demment. Pour le purifier, il faut le précipi ter pa r l 'eau d e sa d i s so lu 

tion alcoolique, et le débar rasse r de l 'acide hyd ro marg a r i t i q u e en le 

soumettant pendant long temps à l 'action d ' u n e t e m p é r a t u r e d e que lques 

degrés au-dessous de zéro. 

ACIDE HYDROMARGARIQUE. C 3 4H 3 40 4 ,HO. 

Propriétés. 

L'acide hydromarga r ique est b lanc , inso lub le dans l 'eau, soluble dans 

l'alcool et l 'éther. Il est beaucoup p lus soluble dans l 'alcool que l 'acide 

métamargarique et l 'acide h y d r o m a r g a r i t i q u e , et il se dépose de la d i s 

solution alcoolique en gros m a m e l o n s ; q u a n d la dissolut ion est t rès 

concentrée, il cristallise quelquefois en t rès petites aiguilles p e u b r i l 

lantes. 

L'acide hyd romarga r ique fond à 60°. Lorsqu ' i l a été fondu et q u ' o n 

le laisse refroidir, il cristallise en u n e masse opaque qu ' i l est i m p o s 

sible de confondre avec l 'acide m é t a m a r g a r i q u e f o n d u , qu i est p resque 

transparent. 

Si l'on soumet l 'acide h y d r o m a r g a r i q u e à la disti l lat ion, il se d é c o m 

pose et régénère de l 'acide m é t a m a r g a r i q u e . 

En général, l 'acide h y d r o m a r g a r i q u e , en fo rmant des sels, n e p e rd 

qu'un demi-équivalent d 'eau ; mais q u a n d on le fond avec précaut ion 

sur de la l i tharge , la quan t i t é d 'eau qu ' i l pe rd est r ep résen tée a lors 

par 1 équivalent. 11 faut donc a d m e t t r e q u e les sels p répa ré s p a r doub le 

décomposition se précipi tent avec u n demi-équivalent d ' eau . 

Ce demi-équivalent d ' eau , que les h y d r o m a r g a r a t e s r e t i e n n e n t , n e 

peut pas être enlevé p a r la dessiccation ; il faut, p o u r l 'é l iminer, faire 

chauffer les sels avec u n excès de base ; d a n s ce cas, le demi-équiva len t 

d'eau disparaît , et est r emplacé p a r u n demi-équ iva len t d e b a s e , et 

l'on obtient des sels sesquibasiques. 
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On peut former d i rec tement des hyd romarga ra t e s n e u t r e s , dans les

quels l 'acide n e se t rouve sa tu ré q u e pa r la base , et qu i donnent alors la 

vér i table composition de l 'acide h y d r o m a r g a r i q u e a n h y d r e ; ce sont les 

hyd romarga ra t e s de ba ry t e et d e chaux . 

Préparation. 

On prépare l 'acide h y d r o m a r g a r i q u e en faisant dissoudre l'acide sulfo-

marga r ique dans l 'eau, et en por t an t la l iqueur à l 'ébulli t ion. Il se dépose 

de l 'acide h y d r o m a r g a r i q u e , que l 'on purifie pa r des cristallisations suc

cessives dans l 'alcool. 

L'acide h y d r o m a r g a r i q u e se p rodu i t aussi lorsqu 'on mélange des 

quant i tés équivalentes d 'acide m é t a m a r g a r i q u e et d'acide hydromar-

gar i t ique . 

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

G R A S . 

L'action de l 'acide sulfurique s u r les au t r e s corps gras a été jusqu'à 

p résen t peu étudiée ; on sait cependant que le suif et le beur re , traités par 

l 'acide sulfur ique, d o n n e n t des acides qu i on t exactement la même com

position que ceux qui se p rodu isen t pa r l 'action des alcalis. 

En voyant , d u reste, la facilité avec laquel le les corps gras neutres se 

t ransforment en acides gras lorsqu 'on les t rai te pa r l 'acide sulfurique, 

il était pe rmis de croire q u e la saponification sulfurique serait employée 

u n j o u r dans la fabrication des bougies s téar iques . 

Cette prévision s'est réalisée : il ex is te , en effet, ac tuel lement , p lu

s ieurs modes de fabrication de bougies s téar iques qui sont basés en 

g r a n d e part ie sur la saponification sulfurique. 

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DES CORPS GRAS NEUTRES. 

Les trois substances qu i const i tuent la p l u p a r t des corps gras, soit 

d 'origine végétale, soit d 'origine an imale , sont la stéarine, l& margarine et 

Yoléine. On c o m p r e n d a lors que les hui les végétales et les graisses ani

males doivent offrir u n g r a n d n o m b r e de proprié tés communes . La 

p l u p a r t d u t emps la peti te quant i té de mat ières colorantes, sapides ou 

odoran tes qu 'e l les con t i ennen t , modifie à peine leurs propriétés chi

miques . 

Les corps gras qui existent dans les graines des végétaux sont ordi

na i rement enfermés dans des ce l lu les ; la cha leur ne suffirait pas pour 
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rompre ces cellules, il faut les br iser par t r i tura t ion ; on comprime 

ensuite à la presse les graines dont les cel lules ont été brisées, et souvent 

on ajoute la chaleur à la pression. 

Dans quelques cas, on déplace la mat ière grasse contenue dans les 

graines en soumettant celles-ci à l 'action de l 'eau ; il est rare qu 'on 

emploie les dissolvants p o u r extra i re les hui les des végétaux. 

Les huiles ont une consistance tout à fait variable : quelques-unes 

peuvent rester liquides sous l 'influence d ' u n froid assez considérable ; 

d'autres, comme l 'huile d'olive, se solidifient toujours en hiver ; quelques-

unes enfin présentent u n e consistance de graisse : tels sont les beurres 

de palme, de coco et de cacao. 

Les huiles sont plus légères q u e l 'eau ; l eu r densité varie ent re 0,919 

et 0,970. 

L'air agit différemment sur elles : les unes sèchent rapidement et sont 

nommées huiles siccatives ; d ' au t res , a u contra i re , por ten t le n o m d'huiles 

non siccatives, et ne se résinifient que t rès l en tement . 

Pendant leur dessiccat ion, les hui les absorbent de l 'oxygène. Cette 

absorption se fait inégalement , et elle est favorisée par la chaleur . Ainsi, 

une huile de noix, qui en six mois n 'avait absorbé que vingt à t ren te 

l'ois son volume d'oxygène, a p u absorber 80 volumes d'oxygène dans le 

mois suivant. (Th . de Saussure . ) 

Lorsqu'une hui le s 'oxyde à l 'air, sa t empéra tu re s'élève rapidement , 

et l'on cite des exemples d ' incendies qu i se sont p rodui t s pa r l ' inflamma

tion spontanée des hui les au m o m e n t de leur oxydat ion. Ces sortes de 

combustions sont assez fréquentes lorsque les hui les sont divisées par 

certaines matières organiques , comme le coton. 

Des huiles que l 'on conserve dans des caves peuvent absorber une 

assez grande quant i té d 'oxygène p o u r que l ' a tmosphère de ces caves d e 

vienne impropre à la respira t ion. 

Lorsque les graines et les diverses semences oléagineuses sont sou

mises à une division qui brise les cellules et m e t en contact intime les 

substances dont elles se composent , les corps gras neut res renfermés 

dans ces graines se changent en acides gras et en glycérine. 

Ce dédoublement s 'opère sous l ' influence d ' un ferment i nconnu , mais 

dans des conditions parfai tement déterminées : oh sait que l'air n ' in te r 

vient pas dans la réaction. Ainsi des graines contenant u n e hui le neutre , 

étant broyées et in t rodui tes aussitôt dans u n vase que l 'on ferme h e r m é 

tiquement, donnent , lorsqu 'on les compr ime, a u bou t de quelques jours , 

une huile mélangée d'acides g ra s . 

La rapidité avec laquelle a lieu cette saponification varie avec la t e m 

pérature et la na tu re des graines broyées . Ainsi, tandis que des noix 

réduites en pâte ont donné , à u n e t empéra tu re d e 10° à 25°, après cinq 

jours, une huile contenant 9 p o u r 100 d e son poids d'acides gras , des 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



amandes douces on t donné , après t rois semaines, u n e hui le ne contenant 

que 3 , 5 p o u r 1 0 0 d'acides gras . 

De plus , la quant i té de ferment que cont iennent les graines oléagi

neuses est insuffisante p o u r saponifier complè tement leur huile. La graine 

d'oeillette est celle qui a d o n n é le p lus d'acide gras ; mais la proportion 

de cet acide n ' a jamais dépassé 9 0 p o u r 1 0 0 . ( M . PELODZE.) 

On adme t généra lement q u e les hui les sont formées pa r le mélange de 

la marga r ine avec l 'oléine. 

11 existe dans les hui les des oléines différentes ; les hui les non siccatives 

diffèrent des hui les siccatives, n o n - s e u l e m e n t pa r leurs propriétés, mais 

aussi pa r l eur composition (Boudet et Pelouze). 

L'oléine des hui les non siccatives peu t se t ransformer en une matière 

solide (Vélaïdine) sous l 'influence des acides azotique et hypo-azotique, 

ou pa r l 'action de l 'azotate de p ro toxyde de m e r c u r e , lorsque ce sel ayant 

été p répa ré à froid, contient en dissolution u n e certaine quanti té d'acide 

hypo-azot ique . 

Ce fait impor tan t , découvert pa r M. Poute t , d e Marseille, a été ensuite 

examiné avec soin pa r M. Félix Boude t ; il peu t servir à reconnaître 

différents mélanges d 'hui le . 

L 'hui le d'olive, en effet, se solidifie sous l 'influence d u proto-azotate de 

m e r c u r e , tandis que l 'hui le d e graine, et par t icu l iè rement celle d'oeillette, 

avec laquel le l 'hui le d'olive est souvent a l térée, n e se solidifie pas. 

E n soumet tan t donc u n mélange d 'hui le d'olive et d 'huile de graine à 

l 'action du proto-azotate de m e r c u r e , on peu t en quelque sorte, d'après 

la consistance que p r e n d le mélange , reconnaî t re la propor t ion des huiles 

qui le const i tuent . 

Les huiles, exposées à l 'air, deviennent acides et contractent une odeur 

désagréable ; c'est ce phénomène qui po r t e le n o m d e rancissement : 

l 'huile, dans ce cas, éprouve une espèce d e fermentat ion qui est due à 

l 'influence des corps azotés qu 'e l le t ient en dissolution. On peut éviter 

j u squ ' à u n certain poin t le rancissement des hui les en les chauffant 

for tement ; la cha leur coagule la mat ière an imale et suspend son action. 

Les hui les , soumises à l ' influence de la cha leur , se transforment 

d ' abord en acide m a r g a r i q u e , en acide oléique et en glycérine ; elles 

donnen t ensui te naissance a u x p rodu i t s d e décomposit ion de ces trois 

corps . 

Le chlore et le b r o m e agissent su r les hui les et forment des produits 

bromes et chlorés qu i n 'on t pas encore été examinés . 

M. Larivière a é tudié l 'action de l 'acide azotique su r les différentes 

hui les ; il a vu que les hui les siccatives et non siccatives donnen t nais

sance d ' abord à un acide q u e M. Lauren t a découvert en t ra i tant l'acide 

oléique par l 'acide azotique, et p rodu i sen t en ou t r e cons tamment des 

acides cyanhydr ique et œnan thy l ique . 
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HUILE D'OLIVE. 

Cette huile s'obtient pr incipalement en Provence , en Italie, en Espagne 

et sur les côtes d'Afrique. On récolte les olives que lque t emps avant l eur 

maturité ; on les écrase et on les presse à froid : cet te p remiè re opérat ion 

donne del'huile fine ou vierge. Pour re t i rer u n e nouve l le quan t i t é d 'hui le 

des olives comprimées, on les soume t à l 'action de l 'eau c h a u d e , qui 

donne une huile de deux ième qual i té . 11 existe encore dans le commerce 

une huile d'olive de quali té inférieure, qu ' on obt ien t en a b a n d o n n a n t à 

la fermentation les olives entières ou le r é s idu qu 'e l les laissent après 

leur compression. 

Dans l'extraction de l 'huile d'olive, il faut avoir soin de presser les 

olives dès qu'elles sont écrasées ; car en a t t endan t que lque t emps , il se 

manifeste dans la masse u n e sor te d e fermentat ion qui nu i t b e a u c o u p à 

la qualité de l 'huile. 

L'huile d'olive commence à se congeler à que lques degrés au -des sus 

de 0"; elle se rancit facilement, ce qui t ient à l ' a l té ra t ion d ' u n e mat iè re 

azotée qu'elle tient en dissolution. Sa densi té à 12° est 0 ,919. E l l e 

est solidifiée rap idement p a r l 'azotate de p ro toxyde d e m e r c u r e . P o u r 

l'essayer, on la bat avec le douzième de son po ids d e ce sel : on recon

naît ainsi la présence de 1/10 e et souvent d e 1 / 2 0 e d 'hui le d'oeillette daltis 

l'huile d'olive. Ce procédé d'essai est suffisant, ca r au -des sous d e 1/10% 

la fraude ne présente p lu s d ' in térê t . 

L'huile d'olive refroidie, c o m p r i m é e , pu is t ra i tée à diverses repr i ses 

par l'éther, laisse cristalliser une mat iè re b l a n c h e don t le point de fusion 

ne peut être por té au delà d e 20°. Cette ma t i è r e est u n e véri table 

combinaison d'oléine et d e m a r g a r i n e , q u e la saponification t ransforme 

en un mélange d 'acide oléique, d 'acide m a r g a r i q u e et de glycér ine . 

HUILE DE LIIV. 

Cette huile s 'extrait d e s semences d e l in c o m m u n , qu i en fournissent 

un peu plus d u c inquième d e l eu r poids . Sa c o u l e u r est j a u n â t r e et son 

odeur faible. Sa densi té , à 12°, est 0 ,939. C'est u n e des huiles q u e 

le froid congèle le p lus difficilement ; elle n e se solidifie q u ' à 15° ou 20° 

au-dessous de 0°. El le se dissout d a n s Z;0 par t ies d 'alcool froid, 5 part ies 

d'alcool boui l lant et dans 1,6 par t ie d ' é the r . 

L'huile d e l in est t rès siccative. Cette p ropr ié té , si u t i le p o u r la 

làbrication des vernis gras et des cou leurs à l ' h u i l e , devient b e a u 

coup plus p rononcée dans l 'hui le d e l in q u i a é té soumise p e n d a n t 

quelques h e u r e s à l 'ébull i t ion avec de la l i tha rge ou d u b i -oxyde de 

manganèse. La dessiccation d e l 'hui le de lin est d u e à u n e absorpt ion 
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d 'oxygène . Au bou t de que lques années d 'exposit ion à l 'air, elle se rési-

nifie complè tement . 

L 'hui le de l in l i thargyrée ^ e r t à p r é p a r e r l ' encre des imprimeurs , les 

vern is noi rs s u r cuir , les taffetas gommés , e tc . On peu t lui donner la 

consis tance et, j u squ ' à u n cer ta in point , l 'élasticité d u caoutchouc, et 

J 'employer à p r épa re r des sondes et p lus i eu r s au t res instruments de 

ch i rurg ie . 

L 'hui le de l in et les au t r e s hui les siccatives n e d o n n e n t pas d'élaïdine 

avec l 'acide hypo-azot ique; elles res tent l iquides en présence de cet acide. 

Ces m ê m e s hui les con t i ennen t u n e p ropor t ion d 'hydrogène beaucoup 

moins considérable q u e les hui les non siccatives. Les acides liquides r e 

tirés des hui les siccatives ne d o n n e n t pas d 'acide élaïdique et contiennent 

moins d ' hydrogène que les acides g r a s des hui les non siccatives (Boudet 

et Pelouze). ' 

L 'hu i le d e l in fraîche, e t pressée à -froid, est facilement saponifiable ; 

elle p rodu i t avec la soude u n savon j a u n e et m o u . L'acide chlorhydrique 

sépare de la dissolut ion aqueuse de ce savon u n e hui le l iquide qui laisse 

déposer , pa r le refroidissement, des cr is taux d 'acide margar ique . M. Sacc 

a examiné l 'acide gras l iquide extrai t d e l 'hu i le d e l in ; il Fa t rouvé diffé

r e n t d e l 'acide oléique et lui a d o n n é l e n o m d'acide iinoléique. L'acide 

l inoléique a p o u r formule C 4 6 H 4 8 0 5 , H O . 

•Cet acide est j a u n e pâle , inodore , t rès fluide ; il absorbe l'oxygène de 

l 'a ir avec u n e t rès g r a n d e r ap id i t é , m ê m e lorsqu ' i l est un i aux bases 

et en par t icu l ie r à l 'oxyde de p l o m b . Cette p ropr ié té semble indiquer que 

d a n s l ' a l téra t ion de l 'hui le d e lin p a r les corps oxydants , l 'oxygène agit 

p r inc ipa lement su r l 'acide l inoléique. 

L 'hui le d e lin, chauffée avec de l 'acide azotique é t endu de h fois son poids 

d ' eau , p r e n d u n e bel le cou leur r o u g e et d o n n e lieu à u n dégagement de 

gaz sans o d e u r n i t reuse . En p ro longean t l 'action d e l 'acide azotique sur 

cette hu i l e , les vapeurs n i t reuses appara issent en abondance , et il se 

forme dans le mé lange u n e espèce d e m e m b r a n e visqueuse, élastique, 

p résen tan t , cpiand on l 'ét iré, l 'éclat de la soie. Cette substance jaunit 

b ientôt et se solidifie en se changean t en u n e rés ine d ' un b r u n rouge qui 

est mêlée à d e l 'acide marga r ique . L 'eau m è r e acide laisse déposer, par 

la concent ra t ion et le refroidissement, d e l 'acide oxal ique et de l'acide 

subé r ique . 

L 'hui le de l in d o n n e , p a r l 'action d e l 'acide azotique, les acides pimé-

l ique, subér ique , succinique et tous les p rodu i t s d e l 'Oxydation de l'acide 

m a r g a r i q u e . 

Les expériences de M. Jonas sur la t ransformat ion des huiles sicca

tives, et en par t icu l ie r de l 'hu i le d e l in, en u n e espèce de caoutchouc 

(caoutchouc des huiles), p r o v o q u e r o n t sans d o u t e quelques nouvelles 

applicat ions d e cette hu i le . 
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L'huile de lin exposée à une h a u t e t empé ra tu r e forme u n e glu épaisse 

comme de la térébenthine . E n faisant boui l l i r p e n d a n t plus ieurs heures 

ce résidu avec J e l 'eau acidulée pa r l 'acide azotique, on obtient u n e m a 

tière de consistance emplas t ique qu i durc i t pa r l 'exposition à l 'air. Cette 

matière s'amollit, sans toutefois se fondre , pa r la cha leur de l 'eau boui l 

lante et acquiert une g r a n d e élasticité ; elle a beaucoup d e ressemblance 

avec le caoutchouc. El le se gonfle cons idérablement dans l ' é ther et se 

dissout dans l 'essence de t é r ében th ine e t dans le sulfure de carbone : 

une dissolution d e potasse concentrée la durc i t ; elle se d i s sou t , au 

contraire, dans les l iqueurs alcalines t rès é tendues et r ep rodu i t p a r les 

acides un corps semblable au caoutchouc . E l l e est soluble dans u n e d i s 

solution alcoolique d e potasse caus t ique ; les acides la précipitent de 

cette dissolution. 

M. Jonas a proposé l ' emplo i de la dissolution é thérée d u caoutchouc 

des huiles pour r e n d r e les étoffes imperméables . 

Les huiles fournissent u n e quan t i t é d ' au t an t p lus g r a n d e d e ce caou t 

chouc qu'elles sont p lus siccatives ; les hui les de noix et d e l in en d o n n e n t 

huit ou dix fois au tan t que l ' hu i le d'ceillette. 

HUILE DE BEN. 

Cette huile donne , p a r la saponification, de l 'acide s téar ique, d e l 'acide 

margarique et deux nouveaux acides fixes, l'acide bénique et l'acide 

moringique. 

L'acide bénique C 3 0 H 2 9 0 3 , H O présen te la p lu s g r a n d e analogie avec 

l'acide palmit ique. Il cristallise en m a m e l o n s vo lumineux , qui sont fusi

bles à 53", et forme u n éther bénique C 4 H 5 O , C 3 0 H 2 9 O 3 so luble et c r i s ta l -

Usable. ^ ' 

L'acide moringique, don t le n o m est t i ré de celui des semences de ben 

(Moringa áptera), a p o u r f o r m u l e £ 3 0 H 2 7 0 3 , H O . 11 est l iquide, incolore ou 

jaunâtre, d 'une saveur et d ' u n e í¡Heur peu sensibles. Il cristallise q u a n d 

on l'expose à la t e m p é r a t u r e de 0°, et se colore en rouge foncé p a r le 

contact de l 'acide sulfurique. (M. Wal t e r . ) 

D'après M. Voelcker, l 'hui le d e ben qu 'on t r ouve dans le commerce 

de la droguerie, et qui est extrai te des noix d u Moringa oleífera, d o n n e 

rait, par la saponification, de l 'acide m a r g a r i q u e , d e l 'acide oléique et 

deux acides gras solides différents des acides bén ique et mor ingique . 

HUILE DE RICIN. 

Cette huile, qui est employée en médecine c o m m e purgatif, est extrai te 

des semences d u Ricinus communis ; e l le est d ' u n e consistance épaisse, 

d'une couleur j aunâ t r e , d ' u n e saveur fade, qui devient acre lo rsque 
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l 'hui le a ranc i ; elle se congèle à — 18". Sa densi té à 12° est 0,969. 

El le se dist ingue des au t res hui les p a r sa g r a n d e solubilité dans l'alcool et 

l 'é ther . 

L'action des alcalis caustiques sur l 'hui le de ricin donne naissance à de 

la glycér ine et à trois acides gras : Yacide margaritique, Yacide ricinique 

et Yacide oléoricinique ou élaïodique (Bussy et Lecanu) . 

L ' ammoniaque convert i t l 'hui le de ricin en rickiolamide C 3 8 H 3 5 Az0 4 . 

Lorsqu 'on distille l 'hui le d e r ic in avec u n e dissolution de potasse, il 

passe dans le récipient de l 'alcool capry l ique , tandis qu' i l reste dans la 

co rnue d u sébacate de potasse (M. Bouis). 

L 'hui le de r ic in , t rai tée p a r u n mé lange d 'acide sulfurique et de 

b ichromate d e po t a s se , d o n n e d e l 'acide œnanth i l ique et du valérol 

(M. Arzbaecher) . 

D 'après M. Saa lmul le r , l 'hui le de ricin contient u n acide solide, Yacide 

ricinolëique C 3 8 H 3 5 0 5 , H O , qu i fond à 74° et se r approche , par sa compo

sition, de l 'acide pa lmi t ique . La par t ie l iquide contient u n acide d'une 

densi té égale à 0 , 9 4 , solide à — 10°, hui leux à la t empéra ture ordi

na i re , j a u n â t r e , sans odeur , d ' une saveur acre et pers is tante . 

M. Saa lmul le r a ob tenu Yéther ricinolëique et p lus ieurs ricinoléates. 

L'hui le de r ic in , soumise à la disti l lation, se décompose vers 270° et 

d o n n e naissance à divers p rodu i t s volatils p a r m i lesquels se trouvent les 

acides r icinique, élaïodique, œnan thy l ique , u n e peti te quant i té d'acro-

léine et u n e propor t ion cons idérab le d ' u n e substance particulière que 

M. Bussy a décri te sous le n o m à'œnanthol. 

L'œnanthol peu t ê t re séparé, pa r des distil lations réi térées, des acides 

qu i l ' accompagnent , et purifié pa r u n e rectification sur d u chlorure de 

calcium. 

Ce corps a p o u r fo rmule C l 4 H l 4 0 2 ; il est incolore, t rès fluide, d'une 

odeur a romat ique p é n é t r a n t e assez agréable ; sa saveur est sucrée d'abord, 

pu is acre et péné t r an t e ; il est à peine soluble dans l 'eau, mais il se dissout 

en propor t ion considérable dans l 'alcool et l ' é ther . Il b o u t en t r e 155' et 

160°, eu subissant toutefois u n e décomposi t ion pa r t i e l l e , e t forme avec 

l 'eau u n h y d r a t e cristallisé C , 4 H l 4 0 2 , H O . 

L'oxygène et l 'air le t ransforment avec u n e ex t rême rapidi té , même à 

la t empéra tu re ord ina i re , en acide œ n a n t h y l i q u e : 

C<4H'*02 + O* — C 1 4H 1 30 3 ,HO. 

Œnanthol. Acide œnanthylique. 

Les divers agents d 'oxydat ion opèren t facilement la t ransformation de 

l 'oenanthol en acide œ n a n t h y l i q u e . La potasse en fusion produi t , avec 

l 'œnan tho l , u n dégagement d 'hydrogène et d e l ' œ n a n t h y l a t e de potasse: 

C , 4 H I 4 0 2 -f- KO,HO = K O X ' 4 H ' 3 0 3 + H 2 . 
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1625,00 100,00 

L'huile de ricin, t rai tée par l ' ac ide azotique, d o n n e naissance à d e 

L'œnanthol réduit, c o m m e l ' a ldéhyde , les sels d 'argent ; les vases d a n s 

lesquels a lieu cette réac t ion se t r ouven t a rgentés . 

L'œnanthol absorbe r a p i d e m e n t le ch lore , p rodu i t d e l 'acide c h l o r h y -

drique et un corps a n a l o g u e a u ch lo ra l , qu i a p o u r formule C u H n C l 3 O a . 

L'acide azotique é t e n d u et froid t ransforme l 'œnan tho l en u n e 

substance isomérique, i n o d o r e , cr is tal l isable et fusible à 12°, n o m m é e 

metamantkoi. 

L'œnanthol se forme e n pet i te q u a n t i t é , l o r squ 'on t ra i te pa r l 'acide 

azotique les acides s téa r ique et m a r g a r i q u e ; mais il est a lors m é l a n g é à 

del'acide cenanthylique r é s u l t a n t de l 'oxydat ion de l 'œnan tho l . 

( M . BOSSY.) 

L'acide azotique p r o d u i t e n c o r e , en réagissant sur l ' œ n a n t h o l , de 

l'acide caproïque, de l ' ac ide oxal ique et d u nitracol, ma t iè re hui leuse 

découverte par M. R e d t e n b a c h e r d a n s les produi t s de l 'oxydat ion de 

l'acide choloïdique. 

Lorsqu'on chauffe p e n d a n t v ing t -qua t r e heures , en vase clos, à u n e 

température de 120°, l ' œ n a n t h o l avec c inq ou six fois son poids d e p o 

tasse concentrée, on en sépare u n e hui le volatile q u e l 'on considère 

comme un hydrure d'œnanthyle G u H " 0 . Ce composé est faci lement 

transformé en acide cenanthy l ique p a r l 'acide azotique ou p a r la potasse 

en fusion. (M. Tilley.) 

H se forme en ou t r e d a n s cet te réact ion de l 'acide cenanthyl ique qu i 

reste Combiné avec la potasse . ( M. Wi l l i amson . ) 

Les bisulfites alcal ins p rodu i sen t avec l 'œnantho l des combinaisons 

cristallisables. Cette p rop r i é t é peu t servir d a n s la purification de l ' œ n a n 

thol. Si, après avoir ag i té avec d u ca rbona te de potasse les p rodu i t s 

bruts de la distillation d e l 'hui le d e r i c in , on chauffe le m é l a n g e , on 

décante la l iqueur oléagineuse qui se sépare , et on la fait d igérer à 

une douce chaleur avec u n e dissolution de bisulfite de soude , l ' œ n a n 

thol se dissout, tandis q u e les substances étrangères res tent insolubles , et 

peuvent être enlevées p a r décanta t ion . La combinaison d ' œ n a n t h o l et 

de bisulfite de soude cristall ise par" le refroidissement. E n la d é c o m 

posant à chaud p a r l 'acide sulfurique é t e n d u , on en sépa re l 'œnanthol 

(M. Bertagnini). 

ACIDE OENANTHYLIQCE. e14n»3o3,HO. 

C" 1050,00 64,61 
H«3 162,50 10,00 
O3 300,00 19,07 
HO 112,50 6,32 
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l ' ac ide subér ique , à de l 'acide oxal ique, ef s u r t o u t à de l'acide oenan-

thy l i que . 

L 'acide œ n a n t h y l i q u e est l iqu ide , d ' u n e o d e u r a romat ique agréable, 

d ' u n e saveur sucrée et p iquan te . L 'eau n ' e n dissout q u e des traces ; il est 

so lub le d a n s l 'alcool, Téther et l 'acide azot ique. Soumis à l'action de là 

cha l eu r , il distille vers 148°, mais u n e pa r t i e s'altère- constamment et 

d o n n e des p r o d u i t s e m p y r e u m a t i q u e s . 

L 'acide œnan thy l ique ne se solidifie pas sous l ' influence d 'un abaisse

m e n t d e t e m p é r a t u r e de — 1 5 ° à — r 20°. Il b r û l e avec u n e flamme claire 

et fuligineuse. Cet acide présen te avec l 'acide csnanth ique u n e certaine 

ana logie d e composit ion et de propr ié tés . Il n e diffère de l'acide œnan-

t l r ique q u e p a r 1 équivalent d 'oxygène : 

C I <H 1 30 3 ,HO , Acide œnanthylique. 

C M H i 3 0 2 ! H O Acide tenanthique. 

Les œnanthylates on t p o u r fo rmule généra le M O , C 1 4 H 1 3 0 3 . Le sel de 

potasse est incristal l isable : sa dissolution concent rée p rodu i t une gelée 

épaisse et t r anspa ren te . Il d o n n e de l 'acide œnan thy l ique anhydre lors

q u ' o n le distille avec de l ' oxych lo ru re d e phosphore . 

L 'ac ide œ n a n t h y l i q u e a n h y d r e est oléagineux, d ' u n e odeur analogue 

à celle d e l 'acide capryl ique a n h y d r e . Sa densi té , pr ise à 11°, est égale à 

0 ,92 . I l se change en œnanthylamide C 1 4 H l 5 A z 0 2 sous l 'influence du gaz 

a m m o n i a c . (MM. CHIOZZA et MALERBA). 

Les œnan thy la t e s de ba ry te et de strorit iane se présentent en paillettes 

nacrées et b r i l l an tes . 

L ' œ n a n t h y l a t e de cuivre est so luble dans l 'alcool, t rès peu soluble dans 

l 'eau ; il cristallise en aiguilles d ' u n b e a u ver t . 

L 'œnan thy l a t e de p l o m b est aussi cristal l isable. Le sel d 'argent est 

b lanc , insoluble , on peu t l 'obtenir p a r doub le décomposit ion. 

P o u r obtenir l 'acide œnan thy l ique , on chauffe dans u n apparei l distil-

la toire d e ve r re 1 par t ie d 'hui le d e ricin avec 2 par t ies d'acide azotique 

é t e n d u d u doub le d e son vo lume d 'eau . Il se manifeste u n e vive réaction. 

Après p lus ieurs h e u r e s d 'ébull i t ion, on t ra i te p a r l ' eau les produi ts dis

tillés qu i cont iennent de l 'acide œnan thy l ique , de l 'acide azotique et de 

l 'acide hypo-azot ique . On voit nage r à la surface de la l iqueur une sub

s tance hui leuse qu 'on distille de nouveau avec d e l 'eau. On la dessèche 

en dern ie r lieu au moyen d e l 'acide phosphor ique fondu. L'acide œnan

thy l ique est a lors p u r et a n h y d r e et se sépare facilement d e l'acide phos

phor ique qui a servi à le dessécher. 
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HUILE, DE PALME. 423 

ÉTHER WîiYUTHYLIQlE. C 4 H 5 0,C , 4 H , 3 0 3 . 

Cet éther est très mobi le , p lus léger que l 'eau, d ' u n e o d e u r agréable , 

qui diffère peu de celle d e la n i t robenzine . Il est soluble dans l 'alcool, 

l'esprit de bois et l 'éther- Il cristallise confusément sous l ' influence d 'un 

Iroidda —15° à — 20". 

L'éther œnanthylique se volatilise sans al térat ion, On peu t l 'obtenir 

anhydre, en le distillant su r d u ch lo rure de calc ium, d a n s u n couran t 

d'acide carbonique. 

Le procédé général de prépara t ion des é thers que n o u s avons ind iqué , 

et qui consiste à diriger u n couran t de gaz ch lo rhydr ique d a n s la d i sso

lution alcoolique de l 'acide qu 'on veut éthérifier, est applicable à l 'é ther 

œnanthylique. 

PALMINE. — ACIDE PALMIQUE. C^H^O5, HO. 

C3» 2550,00 71,57 
H M ' 400,00 11,22 
05. . 500,00 14,03 
HO 112,50 . . . . . . . . 3,18 

3562,50 100,00 

L'huile de r i c in , t rai tée à froid pa r l 'acide h y p o - a z o t i q u e , l 'acide 

azotique ou l'acide sulfureux, donne naissance à u n e mat iè re neu t r e , la 

palmine (M. F . Boudet) . 

Lapalmine, amenée à l 'état de pure té pa r la pression et les dissolvants, 

est blanche, insipide, fusible à 43°, insoluble dans l 'eau, soluble à 30° 

dans le double de son poids d'alcool, t rès soluble dans l 'é ther . La saponi

fication peut changer la pa lmine en glycérine et en u n acide par t icul ier , 

l'acide palmique, qu ' on obtient aussi en t ra i tan t à chaud l 'hui le de pa lme 

par l'acide azotique p u r , ou p a r l 'acide hypo-azo t ique . 

L'acide p a l m i q u e , purifié pa r des" cristallisations successives dans 

l'alcool, fond à 44". Il laisse après le refroidissement u n e masse d e cris

taux groupés en étoiles. 

l'éther palmique C 4 H 5 0 , C 3 4 H 3 3 0 5 forme des cr is taux fusibles à 16",5, 

presque insolubles d a n s l 'eau et t rès solubles d a n s l 'alcool. On l 'obtient 

comme la p lupar t des é thers gras , en sa tu ran t d e gaz acide c h l o r h y 

drique une dissolution alcoolique d 'acide pa lmique . 

HUILE DE PALME. 

Cette huile est ret irée p a r expression des a m a n d e s d u fruit d 'une espèce 

de palmier qui croît p r inc ipa lement en Guinée et au Sénégal. 

L'huile de pa lme fond à 29° ; elle a u n e o d e u r agréable , u n e couleur 
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j a u n e ; on la décolore en la soume t t an t à l 'act ion combinée de l'air, de 

l 'eau et d ' u n e t e m p é r a t u r e d 'envi ron 100*. 

L 'hui le d e p a l m e est pr inc ipa lement formée p a r u n e matière neutre, 

fusible à 50°, la palmitine, que les alcalis h y d r a t é s transforment en 

glycér ine et en acide palmitique. Cette subs tance est mêlée dans l'huile 

d e p a l m e avec u n e mat iè re colorante j a u n e et an" ferment qui trans

forme peu à peu la pa lmi t ine e n glycérine et en acide palmit ique. L'huile 

de p a l m e récente n e cont ient q u e de t r è s faibles quant i tés d'acides gras 

l ibres , mais elle s'acidifie peu à p e u et subi t u n e vér i table saponification 

spontanée. Son poin t d e fusion s'élève a lors , et elle peu t contenir avec le 

t emps j u s q u ' a u x q u a t r e c inquièmes de son poids d 'acide libre (Boudet 

et Pelouze) . 

L 'hui le de pa lme est l 'objet d ' un commerce considérable, surtout en 

Angle ter re , où l 'on emploie annue l l emen t u n e vingta ine de millions de 

k i logrammes de cet te hui le à la fabrication des savons et des bougies. 

Après l 'avoir décolorée, o n peu t en séparer , p a r u n e pression convena

b l emen t ménagée , u n e hui le l iquide et u n e subs tance solide, fusible 

en t r e 45° et 49° (palmit ine p resque pure ) , avec laquel le on fait directe

m e n t des bougies . L 'hui le fluide et l 'hui le dans son état naturel servent 

à fabriquer des savons . 

PALMITINE. 

La pa lmi t ine est cristall isable, p e u soluble dans l 'alcool et soluble en 

toutes propor t ions dans l 'é ther . El le p résen te trois points de.fusion diffé

r e n t s , 46°, 61°,7, 62°,8, qu i co r r e sponden t , c o m m e ceux de la stéarine, 

à trois modifications physiques distinctes (M. Duffy). Elle se solidifie 

à 45°,5. 

La pa lmi t ine se r encon t re non- seu lemen t d a n s l 'huile de palme 

(Fremy) , mais encore dans la cire d u Japon (Sthamer) , dans la graisse 

h u m a i n e (Heintz) et dans les g ra ins d e café (Rochleder) . 

P o u r re t i re r la pa lmi t ine de l 'hui le de pa lme , il faut exprimer cette 

hu i le , laver le résidu avec de l 'alcool b o u i l l a n t , et le purifier par des 

cristallisations successives dans l 'é ther . -

On produi t artificiellement la palmit ine en combinan t directement 

l 'acide pa lmi t ique avec la glycérine (M. Ber thelot) . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ACIDE PALMITIQUE. G % 3 I ( ) 3 , H 0 . 

C 3 2 - . . . . . . 2400,00 75,00 
H 3 1 . t 387,50 . * „ 12,10 
O3. , 300,00 9,37 
HO 112,50 3,53 

3200,00 100,00 

Cet acide a été découvert il y a que lques années dans le savon 

d'huile de palme, dont il const i tue la p lus g r a n d e par t ie (Fremy) . 11 

est identique avec l 'acide é tha l ique , et t rès p robab lemen t aussi avec 

l'acide qui p rend naissance q u a n d on trai te pa r la potasse fondue p l u 

sieurs corps gras, et par t icu l iè rement les acides oléique et é la ïdique. 

L'acide palmitique p u r fond à 58°. La distil lation l 'a l tère l égèrement ; 

elle abaisse son point de fusion, mais on re t rouve la plus g r a n d e par t ie de 

cet acide en le faisant cristalliser dans l 'alcool. 

L'acide palmitique se dépose, d ' u n e dissolution alcoolique, en pail lettes 

brillantes qui ressemblent à celles produi tes p a r l 'acide marga r ique . 

Le chlore l 'altère en formant d e l 'acide ch lo rhydr ique et divers acides 

gras chlorés. L'acide pa lmi t ique i m p u r , tel qu ' on l 'obtient d i rec tement 

en décomposant le savon d 'hu i le d e p a l m e p a r u n ac ide , c o n t i e n t , 

indépendamment d e l 'acide pa lmi t ique et d ' u n acide l iquide , u n nouvel 

acide volatil, fusible à 51°, complè tement ina l té rab le p a r l 'acide azotique, 

et qui a pour formule C 3 | H 3 0 0 3 , H O . La composition d e cet acide (««'de 

palmitoniqûé) a été confirmée p a r les analyses d e p lus ieurs sels e t de 

l'éther palmitonique (M. Schwar tz ) . 

Lorsqu'on expose p e n d a n t long temps au contact de l 'air l 'acide p a l m i 

tique à une t empé ra tu r e d e 250° à 300", 1 équivalent de ca rbone et 

1 équivalent d 'hydrogène se dégagent à l 'état d 'acide carbonique et d 'eau , 

et il se produit de l 'acide pa lmi ton ique : 

C 3 2 H 3 2 0 4 _f 0

3 = CO2 - f HO + C 3 lH 3 lO«. 

Acide palmitique. Acide palmitonique. 

( M. SCHWARTZ.) 

On prépare l 'acide pa lmi t ique en décomposan t pa r l 'acide c h l o r h y 

drique le savon d 'hui le de pa lme . L'acide palmi t ique , ainsi ob tenu , doit 

être purifié par des cristal l isat ions successives dans l 'alcool. 

PALMITATES. 

L'acide palmitique é tan t monobas ique , les palmitates neut res ont p o u r 

(brmule générale M O , C 3 2 l l 3 , 0 3 . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4'26 CORPS GRAS. 

Excepté les palmita tes de potasse, de soude et d ' ammoniaque , tous les 

sels formés p a r l 'acide palmi t ique sont insolubles dans l 'eau. 

Les palmi ta tes à base d'alcali se p r é p a r e n t d i rectement en saturant 

l'acide pa lmi t ique p a r la potasse, la soude ou l ' ammoniaque . Les autres 

palmitates se produisen t pa r double décomposit ion. 

Pa lmi t a t e d e potasse. K O , C 3 2 H 3 1 0 3 . — Ce sel est b l a n c t cristallisable, 

fusible, soluble dans u n e peti te quant i té d 'eau, dans l 'alcool, et insoluble 

dans l 'é ther . Un excès d 'eau le décompose facilement. 

Pa lmi ta t e de soude. N a O , C 3 2 H 3 1 0 3 . — L e pa lmi ta te de soude est blanc, 

soluble dans l 'alcool et dans u n e peti te quant i té d 'eau. 

Les palmitates de baryte et de magnésie sont b lancs et insolubles. 

P a l m i t a t e de cu iv re , C u O , C 3 2 H 3 1 0 3 . — Ce sel est pulvérulent , d'un 

b l eu verdâ t re , fusible et facilement décomposable pa r l 'action de la 

cha leur . 

Pa imi t a t e de p lomb. P b O , C 3 2 H 3 1 0 3 . — Le palmi ta te de plomb est 

b lanc , cristall in, fusible vers 115°. 

P a l m i t a t e d 'argent . A g O . C ' W O 3 . — Ce sel est b lanc et amorphe ; la 

lumière l 'a l tère difficilement. 

ÉTHEB PALMITIQUE. C ^ H W = C JH«0,C 3 IH 3 10 3 . 

C 3 S 2700,00. 76,05 
H36 450,00 . . . . . ^ . . 12,67 
O* 400,00 11,28 

3550,00 100,00 

L'é ther palmit ique est solide, cristallisable, fusible à 24° ,2 , soluble 

dans l 'alcool. On l 'obtient en faisant passer u n couran t de gaz acide 

ch lo rhydr ique à t ravers u n e dissolution sa turée d 'acide palmit ique dans 

l 'alcool. (FREMY.) 

PALMITATE D'AMYLÈNE. G«H < 2 0 4 = G">H , ,G,C3 JH3 103. 

C« 3150,00 , 77,30 
B4i 525,00 .12,88 
O4 400,00 , 9,82 

4075,00 100,00 

Le palmita te d ' amylène , ou é ther pa lmi t ique de l 'alcool amylique, est 

solide, t rès m o u et fusible à 13°, 5. On le p r é p a r e c o m m e l 'éther pa lmi

t ique de l'alcool ord ina i re . (M. DUFFY.) 
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BEURRE PU HUILE DE COCO. 427 

COMBINAISONS DE L ' A C I D E P A L M I T I Q U E A V E C L A G L Y C É R I N E . 

L'acide palraitique forme avec la glycérine trois combinaisons p a r t i 

culières : 

La monopalmiline C 3 8 H 3 8 0 8 . 
La dipalmitine C'°H 7°0 1 2. 
Et la tripalmitine C 1 0 2 H 9 8 Q 1 2 . 

La monopalmitine cristallise en p r i smes incolores groupés au tour d 'un 

centre commun. Cette substance fond à 58° et distille sans al térat ion dans 

le vide barométrique ; elle donne de l 'acroléine lorsqu 'on la chauffe au 

contact de l'air. Elle se dissout facilement dans l 'étirer. 

L'oxyde de p lomb dédouble à 100° la monopa lmi t ine en glycérine et 

en acide palmitique. 

On obtient la monopalmi t ine en chauffant pendap t v ingt-quat re heu res 

à 200° un mélange formé de glycér ine et d 'acide palmit ique. 

La dipalmitine se présente sous l 'aspect de tables ou d'aiguilles i n c o 

lores, qui sont fusibles à 59°, se décomposent en donnant de l 'acroléine 

quand on les chauffe au contact de l 'a i r , et b r û l e n t ensuite sans laisser 

de résidu. L'oxyde de p l o m b la saponifie rap idement à 100°. 

On la produit en chauffant à 100°, p e n d a n t cent quatorze heures , u n 

mélange de glycérine et d 'acide pa lmi t ique . 

La tripalmitine est solide, fusible à 60°, solidifiable à 46°. Elle se décom

pose, sous l'influence d e l 'oxyde de p l o m b , en glycérine et en acide 

palmitique. On l 'obtient en ma in tenan t , p e n d a n t cent vingt-hui t heu res , 

à 250° un mélange formé de 1 pa r t i e en poids de monopalmi t ine et, de 

10 parties d'acide palmit ique. 

La tripalmitine est i somérique avec la palmit ine na ture l le . 

(M. BERTHELOT.) 

BEURRE OU HUILE DE COCO. 

On extrait cette hu i le de la noix de coco. C'est u n e des matières grasses 

naturelles les plus complexes . On en ret i re , pa r la saponification, de la 

glycérine et six acides différents, circonstance qu i semble indiquer , dans 

le beurre de coco, l 'existence de six principes immédiats neut res . 

Le beurre de coco est b l anc ou légèrement coloré en j a u n e ; il fond 

entre 15° et 20°. Il ranci t facilement, et son odeur , d ' abord très faible, 

devient désagréable et rappel le celle du fromage fort. 

Les acides qu 'on peu t re t i rer d u savon de b e u r r e de coco, en le d é 

composant par u n léger excès d 'acide sulfurique, sont les suivants : 
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L'acide caproïque C l 2 H 1 2 0 4 . 
L'aeide caprylique C j 6H , 60*. 
L'acide caprique C^H^O4. 
L'acide laurostéarique , C 2 4H 2 40*. 
L'acide myristique J C 2 8 H 2 8 0 4 . 
L'acide palmitique . „ C 3 2 ! ! 3 ^ 4 . 

La présence de l 'acide sébacique d a n s les p rodu i t s de la distillation 

des acides d u b e u r r e de coco semble d é m o n t r e r la présence de l'oléine 

d a n s le b e u r r e d e coco (M. Sa in t -Evre) . 

LAUROSTÉARINE, 

Cette substance a été extrai te des baies de laur ier , pa r M. Marston. 

El le est contenue aussi dans le b e u r r e d e cacao et dans les fèves de 

p i c h u r i m . 

La lauros téar ine forme des aiguilles b l a n c h e s , d ' u n éclat soyeux, 

fusibles vers 44°, peu solubles à froid dans l 'alcool, assez solubles àchaud 

dans le m ê m e dissolvant , et t rès solubles d a n s l ' é ther . 

La laurostéar ine , soumise à la distil lation, d o n n e de l 'acroléine. Elle 

se dédoub le , sous l ' influence des alcalis, en glycér ine et en acide lauro-

stéarique. 

P o u r re t i re r la lauros téar ine des baies de laur ie r , on épuise ces baies 

p a r l 'alcool boui l lant . L 'extrai t alcoolique, filtré à chaud , dépose en se 

refroidissant des cr is taux d e laurostéar ine i m p u r e . Cette substance est 

fondue a u b a i n - m a r i e , filtrée p o u r la séparer d ' une mat iè re résineuse, et 

soumise ensui te à des cristallisations répétées dans l 'alcool. On l'obtient 

ainsi d a n s u n état d e p u r e t é absolue . 

ACIDE LAURIQUE OC LAUROSTÉARIQUE. C 2 4 H 2 3 0 3 ,I]0. 

C 2 4 1800,00 72,00 
H 2 3 287,50 11,50 
O 3 300,00 12,00 
HO 112,50 4,50 

2500,00 100,00 

Cet acide est cristall isable, d ' u n e densité égale à 0 ,883 , Il entre en 

fusion vers 43° et se dissout facilement dans l 'alcool et l 'é ther . 

L 'acide l a u r o s t é a r i q u e , un i à la glycérine a n h y d r e (laurostéarine), 

consti tue la par t ie la p lus considérable d u b e u r r e d e coco. On le trouve 

aussi d a n s l 'hui le de laur ier et dans les fèves d e p i chu r im (M. Marston). 

P o u r obtenir l 'acide laurostéar ique, on t ra i te la laurostéarine par 

nue dissolution de potasse. Le savon ainsi p rodu i t est précipité par 
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ACIDE MYRISTIQUE. 429 

le sel marin, dissous d a n s l 'eau et décomposé à chaud p a r l 'acide 

tartrique. 

Les laurostéarates sont peu c o n n u s . 

L'éther luurostéarique C 4 H 5 0 , C 2 4 H 2 3 0 3 ressemble à u n e h u i l e ; il a u n e 

saveur fade et une odeur d e fruit . Sa densi té est 0,65 à 20° . Il c r i s 

tallise à —10° ét distille sans al térat ion vers 264°. Cet é the r se p répare 

en faisant passer u n couran t d e gaz acide ch lo rhydr ique dans u n e d i s 

solution alcoolique d 'acide lauros téar ique . On ajoute de l 'eau à la 

liqueur ; l 'éther s'en sépare ; on le lave d ' abo rd avec de l 'eau l égè re 

ment alcaline, pu is avec d e l 'eau p u r e , et on le dessèche su r d u ch lo ru re 

de calcium. 

BEURRE OU HUILE DE MUSCADE. 

Cette huile, qui ressemble à d u suif, s 'extrait p a r expression des noix 

de muscade. Elle est formée d ' une mat ière solide, b lanche , et d ' u n e m a 

tière liquide, j aune , i n d é t e r m i n é e : elle cont ient u n e faible quan t i t é d ' une 

huile volatile qui lui c o m m u n i q u e l 'odeur agréable de la m u s c a d e . 

A l'aide de la compression d a n s d u pap ie r n o n collé, d e dissolutions 

et de cristallisations réitérées dans l 'é ther , on extrai t de l 'hui le de m u s 

cade une matière solide, la myristine. 

MYJRISTINE. 

La myristine est c r i s ta l l i sab le , inso luble dans l 'eau, so luble dans 

l'alcool et l 'éther boui l lants . E l le fond à 31" et s 'al tère p a r la distillation. 

Les alcalis hydratés convert issent la myr is t ine en glycér ine et en acide 

myristique. La m ê m e t ransformat ion s 'opère lo r squ 'on fait digérer a u 

bain-marie la myris t ine avec u n e dissolution d e sous-acéta te de p l o m b . 

( M . PLAYFAIR.) 

ACIDE MYKISTIQUE. C 2 8 H 2 7 0 3 ,H0. 

C 2 8 2100,00 73,68 
H 2 7 . . . . . . . . 337,50 11,84 
O3 300,00 10,52 
HO 112,50 3,96 

2850,00 100,00 

Cet acide forme des cr is taux blancs , soyeux, insolubles dans l 'eau, peu 

solubles dans l 'alcool froid, t r è s solubles dans ce l iquide bouil lant , fusi

bles à 43°. Ils n e peuvent ê t re distillés sans éprouver une altération 

partielle. 

On obtient l 'acide myr i s t ique en saponifiant la myris t ine p a r la p o 

tasse, et en décomposant à chaud le savon d e myris t ine par l 'acide 
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ch lo rhydr ique . L'acide myr i s t ique se sépare sous la l'orme d'une huile 

incolore, qu i se p r e n d p a r le refroidissement en une masse cristalline. 

On le lave avec d e l 'eau boui l lante p o u r enlever l 'acide chlorhydrique 

don t il est imprégné . 

Les myristates ont p o u r fo rmule M 0 , C 3 8 H 2 7 0 3 . 

Le sel d e potasse est cr is tal l in, t r ès soluble d a n s l 'eau, dans l'alcool, 

e t inso luble dans l 'é ther . P o u r l 'obtenir , on chauffe l 'acide myristique 

avec u n e dissolution concent rée de ca rbona te de potasse, on évapore la 

l iqueur à sec et l 'on r e p r e n d le rés idu p a r l 'alcool. 

Le myr i s ta te d e potasse, t ra i té à u n e douce chalëUr par t'oxychlo-

r u r e de phosphore , donne de l 'acide myr i s t ique a n h y d r e C î 8 H î 7 0 3 , qui 

p résen te l 'aspect d ' une masse solide, offrant que lques traces de cristalli

sat ion (MM. Chiozza et Malerba) . 

Les myristates de baryte e t de chaux sont des précipités blancs, fort 

p e u solubles dans l 'eau et l 'alcool. Le sel de chaux , soUmisà la distilla

t ion, d o n n e la m y m f o n e C r , 4 H : i 4 0 2 ? , ma t i è re cristall ine, incolore, inodore 

et fusible à 75° (M. Overbeck) . 

Le myristate d'argent est b lanc , cr is ta l l isable , insoluble dans l'eau et 

t rès so luble dans l ' ammoniaque . 

L'éther myristique C 4 H 5 0 , C 2 8 H 2 7 0 3 est l iquidé, huileUx, transparent, 

faiblement coloré en j a u n e , d ' u n e densi té égale à 0,864. Il est très 

so lub l e à chaud dans l 'alcool et d a n s l ' é ther . On le p répa re en faisant 

passer d u gaz acide ch lo rhydr ique à t ravers u n e dissolution alcoolique 

d 'acide m y r i s t i q u e , et en versan t d a n s le mé lange d e l 'eau qui en 

sépare l 'é ther myr i s t ique . 

B E U R R E D E CACAO. 

Le b e u r r e de cacao présen te u n e o d e u r e t u n e saveur agréables ; il 

est b lanc , demi - t r anspa ren t , insoluble dans l 'eau, soluble, surtout à 

c h a u d , d a n s l 'alcool, l ' é ther et l 'essence d e t é rében th ine . Après avoir 

cristallisé u n g r a n d n o m b r e de fois d a n s l 'é ther , il fond à 29°. Sa densité 

est 0 , 9 1 . 

La pa r t i e solide d u b e u r r e de cacao, séparée de la partie liquide qui 

ressemble à de l 'oléine, para î t ê t re u n e combinaison définie d'oléine et de 

s téar ine (Boudet et Pelouze) . 

P o u r extra i re le b e u r r e de cacao des fèves de cacao, on les réduit dans 

u n mor t i e r l égèrement chauffé en u n e pâ te q u e l 'on mê le avec une petite 

quan t i t é d ' eau et q u e l 'on expr ime dans u n e toile en t re deux plaques 

mé ta l l iques p réa l ab l emen t chauffées dans l ' eau boui l lan te . 
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ACIDE QKNANTHIQIJE. Ml 

ACIDE ANAMIRTIQUE. C35H3#o3,HO. 

C 3 5 2625,00 75,81 
H3< 425,00 , 12,27 
O3 300,00 . . . . . . . . 8,66 
HO . . . 112,50 3,26 

3462,50 100,00 

La coque du Levant contient u n e mat ière grasse part icul ière, fusible 

à 36°, qui se dépose de sa dissolution dans l 'é ther boui l lant en groupes 

cristallins dendrit iques. Cette mat ière , désignée sous le n o m à'anamirtine, 

donne, sous l'influence prolongée des alcalis hydra tés , de la glycérine et 

de l'acide anamirtique. L 'anamir t ine est mêlée , dans l 'hui le de coque d u 

Levant, à une huile l iquide qui para i t contenir de l 'oléine, car elle fournit 

de l'acide sébacique et de l 'acroléine pa r la disti l lation. 

L'acide anamirt ique C 3 ' H 3 4 0 3 , H O cristajlise en aiguilles f ines , d ' un 

éclat nacré, fusible à 68*. Sa dissolution alcoolique, t rai tée pa r l 'acide 

chlorhydrique, produi t u n é ther so l ide , fusible à 32°, d 'une saveur 

eutyreuse. 

L'éther anamirtique C 4 H 5 0 , C 3 6 H 3 4 0 3 est volatil , mais Cependant il se 

décompose en part ie pa r la dist i l lat ion. 

ACIDE OENANTHIQUE. C 1 4H 1 30 2,HO. 

C " 1050,00 . '. 68,85 
H» 162,50 10,65 
O2 » . . . 2*00,00 13,11 
HO 112,50 . . . . . . . . 7,39 

1525,00 100,00 

Cet acide, libre ou combiné avec l 'é ther (éther œnanthique), a été t rouvé 

dans le vin (MM. Liebig et Pelouze). M. Balard a signalé l 'existence de 

l'âher œnanthique dans l ' eau-de-v ie de m a r c où il se t rouve mêlé avec 

de l'alcool amylique. 

L'acide œnanth ique est incolore , sans saveur ni odeur bien sensibles ; 

sa consistance est bu ty reuse , sa fusibilité t rès g r a n d e ; il rougi t le t o u r 

nesol, et se dissout en propor t ion considérable dans l 'alcool, dans l ' é ther 

et dans les alcalis caust iques et carbonates . 

Son point d 'ébull i t ion s'élève peu à peu d e 260° à 295°* Les premiers 

produits de la distillation sont de l 'eau et d e l 'acide h y d r a t é . L'acide qui 

distille ensuite est a n h y d r e et a p o u r formule C 1 4 H 1 3 0 2 . 

L'acide œnanth ique a n h y d r e a un poin t d 'ébull i t ion et u n point d e 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ÉTHER ŒNANTHIQUE. C 4fl sO,C 1 4H 1 30 2 . 

C»8 1350,00 72,00 
H'» 225,00 12,00 
O3 300,00 16,00 

1875,00 100,00 

Cet é ther existe dans tous les vins et l eur c o m m u n i q u e l 'odeur parti

culière qui les caractér ise. 

L 'éther œ n a n t h i q u e est l iquide, très fluide, d ' une saveur acre et dés

ag réab l e , d ' une o d e u r d e vin excessivement forte et qui est presque 

en ivran te . Il est t rès soluble dans l 'alcool et les é thers . Sa densité est 

0,862 ; il bou t à 230° ; sa vapeur , qu i est t rès inf lammable , a u n e densité 

égale à 10,477. Un volume de cet é ther est formé d ' un demi-volume 

d'acide œnan th ique et d 'un demi -vo lume d 'é ther . 

Lorsqu 'on fait agir le chlore su r l 'é ther œ n a n t h i q u e , il se produit un 

éther œnanthique chloré C 4 H C 1 4 0 , C I 4 H 1 3 0 2 , qu i est l i qu ide , sirupeux, 

d ' u n e odeur agréable , d 'une saveur amère , soluble dans l'alcool et dans 

la potasse en dissolution aqueuse . 

Les acides m i n é r a u x versés dans u n e dissolution- d 'é ther œnanthique 

chloré dans la potasse, en séparent u n e hu i l e incolore, inodore, d'une 

saveur désagréable, acide aux réactifs colorés : c'est l'acide amanthique 

chloré C 1 4 H u C l 2 0 2 , H O . (M. MALAGUTI.) 

L 'éther œnan th ique est décomposé p a r les alcalis hydra tés avec beau

coup p lus de facilité q u e les au t res é thers g ras . Il n 'es t altéré ni par les 

carbonates alcal ins ni pa r l ' ammoniaque . 

P o u r p rodu i r e l 'é ther œnan th ique , on chauffe à 150 e u n mélange de 

5 par t ies d e sulfovinate de potasse et d e 1 pa r t i e d 'acide œnanthique 

h y d r a t é . Il se forme à la surface d u mé lange u n l iquide hui leux composé 

d 'é ther et d'acide œ n a n t h i q u e ; on sépare ce dern ier acide pa r u n e disso

lut ion chaude de ca rbona te alcalin. 

Lorsqu 'on distille d e grandes quant i tés de vin ou d e lie de v in , 

on obtient à la fin de l 'opération u n e subs tance hui leuse qui est un 

fusion p lus élevés q u e l 'acide m o n o h y d r a t é . 11 se combine directement 

avec l 'eau et r eprodu i t l 'acide ordinaire . 

On peu t facilement obtenir l 'acide cenanthique en trai tant l'éther 

œnan th ique par u n e dissolution chaude et concentrée de potasse ou de 

soude caus t ique . I l se dégage de l 'alcool et il reste u n savon qu'on dé

compose pa r l 'acide sulfurique é t e n d u d 'eau . L'acide œnanthique se 

sépare immédia tement et vient former, à la surface de la liqueur, une 

couche hui leuse qu 'on décante et qu ' on lave à l 'eau chaude . L'acide est 

ensuite desséché sur d u ch lo rure de calcium ou dans le vide. 
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mélange d'acide et d 'é ther œ n a n t h i q u e . L 'é ther b r u t , soumis à u n e 

distillation ménagée, laisse volati l iser l ' é ther œnan th ique presque p u r , 

si l'on a soin de ne recueil l ir q u e le p r emie r q u a r t d u p rodu i t . On peu t 

obtenir plus facilement l ' é ther p u r , e n agitant l ' é ther b r u t avec u n e 

dissolution chaude de ca rbona te d e soude qu i dissout l 'acide l ibre sans 

altérer l 'éther. Le mélange , d e v e n u lai teux, doit ê t re soumis p e n d a n t 

quelques instants à l 'ébul l i t ion : l ' é ther s'en sépare et forme à la s u r 

face du liquide aqueux u n e couche q u ' o n peut enlever faci lement. E n 

faisant subir à l ' é ther u n second t r a i t e m e n t semblable a u p r emie r et l ' ag i 

tant ensuite avec d u c h l o r u r e d e ca lc ium, on l 'obt ient t ou t à fait p u r . 

L'éther œnanth ique n 'exis te p a s d a n s le j u s de raisin ; on do i t d o n c le 

considérer comme un p r o d u i t d e fe rmenta t ion . L 'odeur des vins vieux, 

beaucoup plus forte q u e celle des vins nouveaux , semble i nd ique r q u e 

l'éther œnanthique con t inue à se fo rmer p e n d a n t le t ravai l qui suit ' la 

fermentation-

OENANTHATE DE MÉTHYLÈNE. € 2 H 3 0 , C L 4 H > 3 0 2 . 

C>6 1200,00 70,58 

H 1 6 200,00 11,76 
O3 300,00 17,66 

1700,00 100,00 

L'éther œnan th ique de l 'esprit d e bois peu t ê t r e p r é p a r é c o m m e l'a 

indiqué M. Cahours, e n soume t t an t à l 'action d e la cha leur u n mé lange 

d'esprit de bois, d 'acide sul fur ique concen t ré et d 'ac ide œ n a n t h i q u e . 

Nous ferons suivre l ' é tude des ma t i è res grasses les p l u s impor t an t e s 

que l'on extrait des végétaux d ' un tableau i n d i q u a n t les n o m s , les 

propriétés principales et l 'or igine d e diverses hui les végétales moins 

connues : 
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M A T I È R E S GRASSES E X T R A I T E S DE L ' O R G A N I S A T I O N 
A N I M A L E 

GRAISSE HUMAINE. 

La graisse h u m a i n e n e d o n n e , pa r la saponification, que de l'acide 

oléique et de l 'acide marga r ique : on la considère d o n c c o m m e un mé

lange d 'oléine et d e m a r g a r i n e . 

L'oléine q u ' o n t rouve dans la^ graisse h u m a i n e appar t ien t à la série 

des oléines non siccatives, car l 'acide hypo-azot ique la transforme en 

é la ïd ine . 

SUIF. 

On désigne sous le n o m de suifles différentes graisses des herbivores. 

Les masses d e graisses extraites pa r les bouche r s por ten t le nom de suif 

en branche; elles con t iennent d u suif p r o p r e m e n t dit, et, de plus, des 

m e m b r a n e s animales qu ' on enlève en faisant fondre le suif. 

Deux procédés différents sont suivis p o u r la fonte d u suif. Le pre

mier , qu i est le procédé des créions, consiste à faire chauffer simplement 

l e suif en b r a n c h e ; d a n s ce cas, les m e m b r a n e s animales se crispent et 

laissent su in ter les corps gras . Les rés idus égouttés se nomment pairis 

de cretons. 

Le second procédé p o u r la fonte d u suif por te le n o m de procédé à 

Vacide (d'Arcet). Le suif en b r a n c h e est t ra i té p a r de l 'acide sulfurique 

qu i dissout ou désagrège les m e m b r a n e s . Le suif qu ' on obtient ainsi 

es t de bel le qual i té , mais il p résen te en été u n inconvénient assez 

grave : l 'acide sulfurique para î t avoir dé t e rminé la séparation de l'oléine 

d u suif ; car le suif p répa ré à l 'acide est g renu et laisse facilement suinter 

l 'oléine. 

On doit considérer le suif c o m m e un mé lange de différents corps gras 

qu i sont : la s téarine, la ma rga r ine , l 'oléine, et d e p lus , une substance 

n e u t r e , t rès abondan te d a n s le suif de b o u e , qu 'on a nommée hircine 

(M. Chevreul ) . 

Le suif d o n n e , p a r la saponification, les acides o lé ique , stéarique, 

m a r g a r i q u e et hirc ique. La propor t ion de ce de rn ie r acide est extrême

m e n t faible. Comme les acides solides sont p r édominan t s dans les p ro 

dui ts d e la saponification d u suif, ce de rn ie r corps gras est presque 

toujours employé dans la fabrication des bougies s téar iques . 

Le suif forme des savons de bonne qual i té , mais qui ont l'inconvénient 

de p résen te r toujours u n e odeur désagréable . 

BEURRE. 

La composit ion d u b e u r r e paraî t ê t re très complexe. M. Chevreul â 
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démontré que ce corps contient cinq substances neut res , qui sont l'oléine, 

la margarine, la butyrine, la caprine et la caproïne. 

Ces corps gras, traités par les alcalis, se saponitient et se t ransforment 

en acides oléique, marga r ique , bu ty r ique , capr ique et caproïque . 

Les acides caprique, caproïque et butyrique sont Volatils et p e u v e n t 

être séparés des acides oléique et ma rga r ique par la disti l lation. En p r o 

fitant des différences de solubilité des sels de ba ry te formés par les acides 

volatils du beurre , on est pa rvenu à séparer ces différents acides les uns 

des autres. (M. Chevreul.) 

Le beurre lavé à Feau chaude , refroidi et compr imé , donne , pa r des 

cristallisations successives dans u n mé lange d'alcool et d 'é ther , u n e m a 

tière fusible à 48°, qu i présente les caractères de la marga r ine (Broméis). 

Le corps gras l iquide re t i ré d d b e u r r e p a r la compression est p resque 

entièrement formé d ' une substance différente de l 'oléine et que la s a p o 

nification transforme en glycérine et en un nouvel acide, l'acide oléo-

butyrique, ayant p o u r formule C 3 4 H s o O , , H O . 

L'acide oléobutyrique présente que lque analogie avec l 'acide oléique, 

niais il s'en distingue en ce que les p rodu i t s de sa distillation n e contien

nent pas d'acide sébaclque. 

La proportion relative des pr incipes immédia ts d u b e u r r e varie sans 

doute dans quelques circonstances; toutefois on assigne au b e u r r e la com

position suivante : 

Le beurre est u n e des matières grasses les p lu s riches en marga r ine , 

mais il rte paraît pas contenir de s téar ine. Les beu r re s rances servent 

quelquefois à la fabrication des bougies . 

Le savon de b e u r r e , distillé avec u n excès d 'acide ch lo rhydr ique ou 

sulfurique faible, fournit j u s q u ' à cinq acides vola t i l s , qui sont les acides 

butyrique , Caproïque, capr ique , capryl ique et vaccinique. Ce dern ie r 

acide paraît remplacer , dans quelques circonstances, les acides b u t y r i q u e 

et caproïque. ( M. Lerch.) 

Margarine > , 

Butyroléine. 

Butyrine, caprine et caproïne . . . . 

68 

30 

2 

100 

(M. Bhoméis). 

ACIDE CAPROÏQUE AIVHYDRE. C 1 2 H n 0 3 . 

C12 

H" 
O3. 

900,00 

137,50 

300,00 

6 7 , 2 8 

10 ,28 

22 ,44 

1337,50 100,00 

Cet acide est hui leux , d ' u n e o d e u r désagréable, p lus léger que l 'eau. 
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440 CORPS GRAS. 

et n e u t r e a u x réactifs colorés. 11 s 'hydra te r a p i d e m e n t au contact de l'air 

h u m i d e . On l 'obt ient en faisant réagir l ' oxychlorure d e phosphore sur 

le caproa te d e b a r y t e desséché. (M. CHIOZZA.) 

ACIDE CAPROÏQUE HYDRATÉ. C'WO'.HO. 

C 1 2 900,00 . 62,06 
H" 137,50 9,48 
O* 300,00 20,68 
HO 112,50 7,78 

1450,00 100,00 

Cet acide a é té découver t en 1818, pa r M . Chevreul , p a r m i les produits 

de la saponification d u b e u r r e . 

Propriétés. 

L'acide capro ïque h y d r a t é est fluide, t rès inf lammable , d ' u n e densité 

qu i , à 26", est égale à 0 ,922. Son o d e u r rappe l le à la fois celle de l'acide 

acétique faible et celle d e la sueur . Il a u n e saveur acide p iquante et un 

a r r i è re -goû t douceâ t r e t rès p rononcé . Les par t ies de la langue sur 

lesquelles on l ' appl ique blanchissent . L'eau à 70° dissout la soixante-

seizième par t ie d e son poids d 'acide caproïque. 11 est soluble en toutes 

p ropor t ions d a n s l 'alcool e t l ' é ther . Il b o u t vers 200° et distille sans 

subir d 'a l téra t ion. Les acides sulfurique et azotique ne le décomposent 

pas à froid. 

Préparation. 

Le b e u r r e , r en fe rman t diverses substances grasses qu i donnen t seule

men t des acides fixes p a r la saponification et p lus ieurs mat ières caséeuses, 

doit ê t re , lo r squ 'on veu t s'en servir p o u r p r é p a r e r l 'acide caproïque, 

purifié d e la man iè re suivante : 

Après l 'avoir ma in t enu q u e l q u e t emps en fusion à 60° , pour que les 

mat ières caséeuses qui sont p lus denses t o m b e n t au fond du vase, on 

décan te l a pa r t i e l iquide dans u n a u t r e vase contenant de l 'eau à 40° 

avec laquel le on agite l e .beur re plus ieurs fois. Lorsque la tempéra ture 

s'est abaissée j u s q u ' à 19°, la marga r ine se solidifie, tandis q u e la bu ty -

r ine , l a capr ine e t la caproïne , res tan t encore à l 'état l iquide, peuvent 

ê t re séparées p a r décantat ion et saponifiées p a r 4 par t ies d e potasse. On 

décompose le savon ainsi ob tenu p a r u n e dissolution aqueuse d'acide 

t a r t r ique , et l 'on dist i l le le tou t j u squ ' à ce q u e l 'eau qui passe dans le 

récipient n e soit p l u s acide. Le l iquide distillé est neut ra l i sé pa r de la 

bary te , et évaporé à sec au ba in -mar i e . Il laisse un rés idu formé de 
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butyrate, de caproate, d e capra te et de capryla te d e bary te : deux de ces 

sels (le caproate et le bu tyra te ) sont t rès solubles d a n s l 'eau, les deux 

autres le sont fort peu ; en t r a i t an t le mé lange pa r 5 ou 6 par t ies d 'eau 

bouillante, on dissout le caproa te et le b u t y r a t e de ba ry t e . La dissolu

tion, abandonnée à l 'évaporat ion s p o n t a n é e , dépose des aiguilles de 

caproate de baryte . Ce sel, exp r imé dans des doubles de papier , est 

soumis à des cristallisations réi térées, afin de le débar rasse r complè te 

ment du butyrate . On le p lace ensuite dans u n vase avec de l 'acide s u l -

furique étendu de son poids d 'eau . 11 se p rodu i t d u sulfate de bary te , et 

l'acide caproïque, mis en l iber té , se r e n d à la surface d u mé lange sous 

la forme d'une hui le . On dessèche cet acide sur d u ch lo ru re de calc ium, 

puis on le rectifie par la dist i l lat ion. (M. Chevreul . ) 

Les acides volatils p rovenan t de la saponification d u b e u r r e d e coco, 

ceux qui se produisent dans l 'oxydat ion ou la distil lation d e l 'acide 

oléique, contiennent de l 'acide caproïque, et peuvent servir également à 

la préparation de cet acide. 

GAPROATES. 

L'acide caproïque est monobas ique ; les caproates on t p o u r formule 

générale M 0 , C 1 2 H " 0 3 . 

Tous les caproates t rai tés pa r l 'acide sulfurique é tendu d o n n e n t d e 

l'acide caproïque, facilement reconnaissable à son odeur . 

Nous examinerons seulement les caproates les p lus connus . 

Caproate de potasse . K O , C , 2 H " 0 3 (à 100°). — Ce sel est gélat ineux 

et soluble dans l 'eau. Il se décompose , sous l ' influence d ' un couran t 

électrique, en divers produi t s , p a r m i lesquels se t rouve l ' amyle C , 0 H " 

(MM. Brazier et Gossleth). 

On obtient le caproate de potasse en a b a n d o n n a n t à l 'évaporat ion 

spontanée une dissolution d 'acide caproïque, qu i a été neutral isée pa r 

du carbonate de potasse. 

Caproate de sonde. N a O , C 1 2 H u 0 3 (à 100°). — Ce sel est b lanc . On le 

prépare comme le p récédent . 

Caproate de bary te . B a O , C 1 2 H " 0 3 r — Le caproate d e ba ry te c r i s t a l 

lise sous deux formes différentes. On l 'obtient en aiguilles br i l lantes et 

anhydres quand on évapore sa dissolution à 30° ; t and i s qu ' i l se dépose 

en lamelles hexagonales l o r squ 'on a b a n d o n n e cette dissolution à l 'éva

poration spontanée. Les dern iers cr is taux deviennent r ap idement opaques 

au contact de l 'air. 

Le perchlorure de phosphore , en agissant su r le caproate de bary te , 

donne naissance à de l 'acide caproïque a n h y d r e (M. Chiozza). 
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Les caproates de stronfiane et de chaux sont cristallisables, fusibles et 

solubles dans l 'eau. 

Caproate d'argent. A g O , C 1 2 H u 0 3 . — Ce sel est b l a n c et peu soltable 

dans l 'eau. 

ÉTHER CAPROÏQUE. C , 6 H'60« = C < H 5 0 , C 1 2 H " 0 3 . 

C 1 6 1200,00 66,66 
H 1 6 200 ,00 11,11 
O* 400 ,00 22,23 

1800,00 100,00 

L'éther caproïque est hui leux , l impide , d 'une odeur d 'ananas, d'une 

densi té égale à 0 ,882. Il bou t à 120" ; la densi té de sa vapeur est 4,965. 

On le p répa re en soumet tan t à la distillation u n mé lange formé d'alcool, 

d e caproate de ba ry te et d 'acide sulfurique. (M. LERCH.) 

CAPROATE DE MÉTHYLÈNE. C14Ht40* = C 2 H 3 0 , G I 2 H " 0 3 . 

C'< 1050,00 64 ,61 
H " 175,00 10,76 
O* 400 ,00 24 ,63 

1625 ,00 100,00 

Le caproate de méthy lène , ou é ther caproïque de l 'esprit de bois, est 

oléagineux, d ' u n e odeur par t icu l iè re , qui rappe l le celle de l'acide ca

pro ïque . Sa densi té , pr ise à 18°, est égale à 0 ,897. Il bou t à 150°. On 

l 'obtient en chauffant légèrement u n mé lange formé de 2 parties 

d 'acide caproïque, dissoutes dans 2 par t ies d 'espri t de bois et de 1 partie 

d 'acide sulfurique concentré . (M. FEHLING.) 

CAPROATE D'AMYLÈNE. C 2 2 H 2 2 0 4 = G 1 0 H 1 l O , C ' 2 H U O 3 . 

C 2 2 1650 ,00 70,96 
H 2 2 275 ,00 11,82 
O 4 . 400 ,00 17 ,22 

2325 ,00 100,00 

Cet é ther est l iquide, soluble dans l 'a lcool , d a n s l 'éther, et insoluble 

d a n s l ' eau. Il bou t à 211°. 

P o u r l 'obtenir , il suffit de distiller 3 part ies d e sulfamylate de potasse 

avec 1 par t ie de c y a n u r e d e potassium, de recueill ir seulement les pro

duits qui passent à la distillation en t re 130° et 150°-, et d e les neutraliser 
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par le carbonate de potasse. Le caproate d 'amylène se sépare alors à 

l'état huileux. Après l 'avoir desséché sur d u ch lo ru re de calcium, on le 

rectifie jusqu'à ce que son point d 'ébull i t ion soit devenu constant . 

(MM. BRAZIER et GOSSLETH.) 

ACIDE CAPRIQUE. C20H1!>O3,HO. 

C2° 1500,00 69,76 
H 1 9 237,50 11,04 
O3 300,00 13,95 
ttO 112,50 5,25 

2150,00 100,00 

L'acide caprique, découver t pa r M. Chevreul dans les p rodui t s de la 

saponification du b e u r r e , se r encon t r e aussi p a r m i les acides qui p r o 

viennent de l 'oxydation de l 'acide oléique pa r l 'acide azotique (Red ten-

bacher). L'eau, distillée sur du fromage de L imbourg , contient u n e petite 

quantité d'acide capr ique mêlé d'acides caproïque, capryl ique et valér ia-

nique. L'essence de r u e , trai tée p a r l 'acide azotique, se t ransforme en 

acide caprique (M. Gerhard t ) . 

Cet acide diffère de l 'acide caproïque en ce qu ' i l est solide ju squ ' à 118°. 

11 cristallise en aiguilles incolores, d ' u n e légère odeur de bouc , d ' une sa

veur acide et b rû lan te . Il est p r e sque insoluble dans l 'eau et soluble en 

toutes proportions dans l 'alcool. Son point d 'ébull i t ion est p lus élevé q u e 

celui des autres acides volatils du b e u r r e . On n e peu t distil ler l 'acide 

caprique sans qu'i l subisse u n e décomposit ion par t ie l le . 

Lorsque, dans la p répara t ion de l 'acide caproïque, le caproate et le 

butyrate de bary te ont été enlevés pa r dissolution, il reste d u caprylate 

et du caprate de la m ê m e base, don t il est facile d 'opérer la sépara t ion . 

On reprend ces deux sels p a r l 'eau boui l lante ; la l iqueur filtrée dépose 

en se refroidissant des lamelles br i l lan tes de capra te de ba ry te . Les eaux 

mères de ces cr is taux re t i ennen t le capryla te . E n décomposant alors le 

caprate de bary te pa r l 'acide su l fur ique , on obt ient l 'acide capr ique 

(M. Lerch). 

CAPRATES. 

Les caprates ont p o u r formule générale : MOjC 2 0 ! ! 1 9 © 3 . 

Les sels à base d'alcali , formés p a r l 'acide capr ique , paraissent fort 

solubles dans l 'eau. Les au t re s capra tes sont insolubles ou peu solubles . 

Parmi les divers caprates , le sel de ba ry te seul présente de l ' intérêt. 

11 cristallise en aiguilles pr i smat iques , qui sont assez solubles dans l 'eau 

et l'alcool boui l lants , et p e u solubles à froid dans les mêmes dissolvants : 

le caprate de bary te exige 200 part ies d 'eau froide p o u r se dissoudre. 
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ÉTHER CAPRIQUE. C î 4 H 1 4 0* = C 4H sO,C 2 0H , 9O 3. 

G2 4 1800,00 72,00 
H 2 4 30 0,00 12,00 
O 4 400,00 16,00 

2500,00 100,00 

L'éther capr ique est l iquide, hui leux , d ' une densi té égale à 0,862, 

insoluble dans l ' eau , so luble d a n s l'alcool et l ' é ther . 

L ' a m m o n i a q u e le t ransforme en capramide C 2 0 H 2 1 A z 0 2 . 

P o u r obtenir l ' é ther capr ique , on fait passer j u s q u ' à saturation un 

couran t de gaz acide ch lo rhydr ique à t ravers u n e dissolution d'acide 

capr ique dans l 'alcool absolu, pu is on ajoute d e l 'eau dans la liqueur. 

L 'éther capr ique se sépare alors sous la forme d e gouttelettes huileuses. 

ACIDE CAPRYI.1QUE ANHYDRE. C 1 6 H 1 5 0 3 . 

C 1 6 1200,00 71,11 
H'* 187,50 11,11 
O 3 300,00 ' . 17,78 

1687,50 100,00 

Cet acide est oléagineux, l impide, d ' une o d e u r désagréable . Il se soli

difie lorsqu 'on le place dans u n mé lange de glace et de sel, et ne reprend 

sa fluidité qu ' à que lques degrés au -dessous d e 0°. 

L'acide capryl ique a n h y d r e se décompose en par t ie par la distillation. 

I l est combust ib le et b r û l e avec u n e i l amme éclairante. L'eau bouillante 

n e paraî t pas l ' a l térer , e t c ependan t il s 'hydra te au contact de l'air h u 

m i d e . L 'ani l ine le convert i t en u n e subs tance cristallisable encore peu 

connue (M. Chiozza.) 

P o u r obtenir l 'acide capryl ique a n h y d r e , il faut faire réagir de l 'oxy-

ch lo ru re de phosphore sur du capry la te d e ba ry t e bien sec, traiter la 

masse pâ teuse qui s'est formée pa r d e l 'é ther p u r , agiter l 'extrait éthéré 

avec u n e dissolution de potasse, le dessécher sur d u ch lo ru re de calcium 

et l 'évaporer ensui te au b a i n - m a r i e ; il laisse l 'acide capryl ique anhydre 

p o u r rés idu. (M. CHIOZZA.) 

Cette dissolution se décompose spon tanémen t à la longue, laisse déposer 

d u ca rbona te de b a r y t e coloré en j a u n e p a r u n e mat iè re organique et 

r é p a n d u n e o d e u r de fromage de Roquefort qu i se dissipe pa r l'ébullition 

d u l iquide. 

Le capra te de s t ront iane est aussi peu soluble q u e le sel de baryte . 
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ACIDE CAPRYLIQUE HYDRATÉ. C 1 6H 1 50 3,HO. 

C'« 

H'« 

0«. 
HO 

1200,00 
187,50 
300,00 
112,50 

66,66 
10,41 
16,66 

6,27 

1800,00 100,00 

L'acide caprylique h y d r a t é est solide a u - d e s s o u s de 12°; il en t re 

en fusion vers 14° ou 15° et bou t à 236" en subissant u n e légère a l té ra

tion. Son odeur rappel le celle de l 'acide sébacique : il exige 400 par t ies 

d'eau bouillante pour se d i s soudre ; il est t rès soluble dans l 'alcool et 

l'éther. On le prépare en décomposant le capry la te de ba ry t e pa r l 'acide 

sulfurique étendu. 

L'acide caprylique h y d r a t é se r encon t r e p a r m i les acides p rovenan t d e 

la saponification de l 'hui le de coco, et p a r m i ceux qui résul tent d e la 

distillation ou de l 'oxydation de l 'acide oléique. 

Les caprylates ont p o u r fo rmule générale : M O , C 1 6 H 1 5 0 3 . 

L'eau dissout en g r a n d e quant i té les caprylates à base d'alcali ; les 

autres sels formés par l 'acide capry l ique sont insolubles ou peu solubles . 

Les caprylates, t rai tés pa r les acides miné raux , d o n n e n t de l 'acide 

caprylique hydra té . 

Les caprylates de potasse et de soude n 'on t pas encore été ob tenus à 

l'état cristallin. 

C a p r y l a t e d e b a r y t e . B a O , C 1 6 H 1 6 0 3 . — Ce sel se présen te sous la 

forme de paillettes ou de grains incolores disposés en m a m e l o n s . 11 est 

insoluble dans l 'alcool, dans l 'éther, et so luble dans 2 par t ies d 'eau 

bouillante. On l 'extrait des eaux mères qui , dans la p répara t ion de l 'acide 

caprique, ont donné le capra te d e b a r y t e . Dans ce bu t , on r édu i t pa r 

évaporation ces eaux mère s au q u a r t de leur vo lume primitif, ce qu i 

détermine la formation d ' u n nouveau dépôt de capra te . On décante la 

liqueur claire et on l ' abandonne à l 'évaporat ion spontanée . Le capryla te 

de baryte cristallise l en temen t . On purifie ce sel p a r de nouvel les c r i s 

tallisations. 

Les caprylates de plomb et d'argent sont des précipi tés blanfls peu solu

bles dans l 'eau. 

C A P R Y L A T E S . 
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CORPS G I U S . 

CAPRYLONE. C ^ H ^ O * . 

C*» . 2 2 5 0 , 0 6 7 9 , 6 4 

H ° ° 3 7 5 , 0 0 13 ,27 

O * . . 2 0 0 , 0 0 . . . . . . . . 7 , 09 

2 8 2 5 , 0 0 1 0 0 , 0 0 

Cette subs tance est fusible à 40°, volatile sans décomposition à 178°, 

moins dense que l 'eau, insoluble dans ce l iquide , soluble dans l 'éther, 

t rès soluble dans l 'alcool et l 'esprit d e bois boui l lants . On l'obtient en 

dist i l lant le capry la te d e chaux avec un excès d e base. 

(M- GLUCÇELBERGER.) 

É T H J E K S C A F & T U Q V X S . 

L'éther caprytique C 4 H 5 0 , C , 6 H ' 5 0 3 et le caprylute de méthylène C a Ji 3 0, 

C ' 6 H ' 6 0 3 peuven t ê t re p réparés en chauffant un mélange d'acide sulfu-

r ique et d 'ac ide capryl ique avec l 'alcool pu l 'esprit de bois. 

Ces deux é thers sont l iquides et d ' u n e o d e u r a romat ique agréable. 

ACIDE VACCINIQUE. C 2 0 H l 9 O 5 , H O . 

C 2 » 1 5 0 0 , 0 0 6 3 , 8 2 

H 1 » 2 3 7 , 5 0 1 0 , 1 0 

O 5 5 0 0 , 0 0 2 1 , 2 7 

H O , . 1 1 2 , 5 0 4,81 

2 o 5 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 

Cet acide est peu connu . On le r e n c o n t r e parfois dans les produits de 

la saponification d u b e u r r e . Le vaccinate d e ba ry t e cristallise en prismes 

hyd ra t é s , d ' une o d e u r d e b e u r r e r ancc : sa dissolution, évaporée lente

m e n t a u contact d e l 'air, se dé t ru i t et laisse déposer u n mélange de 

caproate et de b u t y r a t e de ba ry t e . Cette a l térat ion, qui constitue la pro

pr ié té la p lus caractér is t ique de l 'acide vaccinique, provient de son oxy

dat ion à l 'air , c o m m e l ' indique la formule suivante : 

C 2 0 H 2 0 O 6 _|_ 0 2 «b, C 1 2 H , 2 0 « + C 8 H 8 0 * . 

Acide Acide 
caproïque. butyrique. 
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ACIDE BUTYRIQUE ANHYDRE. C 8 H 7 0 3 . 

c» . . . . 
H' . . , . 
03 . . . . 

600,00 
87,50 

300,00 

- * 60,75 
8,86 

30,39 

987,50 100,00 

L'acide butyrique a n h y d r e est l iquide, incolore, t rès mobi le , d 'une 

odeur qui se rapproche de celle de l ' ananas . Sa densi té , pr ise à 12°,5, est 

égale à 0,978. 11 entre en ébulli t ion à 190° ; la densité de sa vapeur est 

égale à 5,38. Il s 'hydrate au contact de l 'air h u m i d e et acquier t alors 

l'odeur nauséabonde de l 'acide b u t y r i q u e o rd ina i re . L 'ani l ine le c o n 

vertit en butyranilide C 2 0 H , 8 A z 0 2 . 

On obtient l 'acide bu ty r ique a n h y d r e en disti l lant u n mélange formé 

de 5 parties de chlorure de benzoïle et de 8 par t ies de bu ty ra t e de soude 

desséché. L'acide bu ty r ique a n h y d r e ainsi obtenu est rectifié su r du b u t y 

rate de soude, et soumis ensui te à u n e dern iè re distillation. 

L'action de l 'oxychlorure de phosphore sur le bu ty ra t e de soude donne 

également dé l'acide bu ty r ique a n h y d r e : on fait t omber gout te à goutte 

2 parties d 'oxychlorure de phosphore sur 4 par t ies de b u t y r a t e d e soude 

desséché, placé dans u n e co rnue m u n i e d ' un récipient convenab lemen t 

disposé pour être refroidi. I l se manifeste u n e réaction t rès vive, qu i 

s'affaiblit peu à peu. Lorsqu 'e l le para î t t e rminée , on chauffe la c o r n u e et 

l'acide butyr ique a n h y d r e distil le. Cet acide doit ê t r e rectifié sur d u 

butyrate de soude et distillé u n e seconde fois. Les par t ies qui bouil lent 

à 190° peuvent être considérées c o m m e p u r e s . 

(M. GERHARDT.) 

ACIDE BUTYRIQUE HYDRATÉ. C8H'03,HQ. 

G8. , . 

H' , 
03 
HO 

600,0» 
87,50 

300,00 
112,50 

54,54 
7,95 

27,27 
10,24 

1100,00 100,00 

Historique. 

L'acide bu ty r ique h y d r a t é a été découver t , en 1814, pa r M. Ghevreul, 

parmi les produi ts d e la saponification d u b e u r r e . MM. Gélis et Pelouze 

ont, les premiers , p rodu i t artificiellement cet acide en soumet tant à 
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l 'action prolongée des ferments , et pa r t i cu l i è rement du caséurn, un mé

lange de sucre de canne ofi d e glucose, d 'eau et de carbonate de chaux 

(craie^. ^ 

Propriétés. 

L'acide b u t y r i q u e est i nco lo r e , d ' une t ransparence parfaite., d'une 

o d e u r q u i ^ a p p e l l e à la fois cel le de l 'aeide acét ique et du beurre fort. 

Tl est so lub l een toutes p ropor t ions dans l '«au, l 'alcool et l 'esprit de bois. 

Si l 'on ajoute<àsa solution aqueuse d u ch lo ru re de calcium, ou de l'acide 

ch lo rhydr ique , l 'acide b u t y r i q u e s'en sépare et mon te aussitôt h la sur

face d u l iquide. - , 

L 'acide bu ty r ique a u n e saveur acide et b r û l a n t e ; il a t taque et désor

ganise la peau c o m m e les acides les p lus énergiques . Un froid de — 20° 

n e l c c o n g è l e pas ; il e n t r e en ébull i t ion vers 164°. Sa densi té de vapeur 

est 3,09 ; la fo rmule C 8 H 7 0 3 , H Ô cor respond à 4 volumes de vapeus 

d 'acide b u t y r i q u e . I l est à r e m a r q u e r q u e la densi té de» vapeur de 

l 'acide b u t y r i q u e m o n o h y d r a t é , qu i est 3,68 à 177° , ruminue comme 

oelle d e l 'acide a c é t i q u e , avee l 'élévation d e t empéra tu re jusqu'à 

260 6 , et qu ' à par t i r d e ce t e r m e jusqu ' à 3j50°, elle res te stationnaire. 

(M. Cahours . ) 

La densi té d e l 'acide bu ty r ique c o n c e n t r é , pr ise à» 15°, est 0,963·. 

Les mélanges d 'eau e t d 'acide bu ty r ique présentent , relat ivement à leur 

dens i t é , des phénomènes d u m ê m e o r d r e q u e ceux qui ont été observés 

avec l 'acide acét ique. La densité n ' a u g m e n t e pas en propor t ion de l'eau, 

et u n mélange de 3 équivalents d 'eau et d e 1 équivalent d'acide buty

r ique p résen te sensiblement la m ê m e densi té que celle de l'acide mono

h y d r a t é . 

L 'acide bu ty r ique concent ré dissout cer ta ins corps gras neutres , tels 

q u e le suif, l 'axonge et les hu i l e s fixes (M. Barreswil ) . 

Le chlore^agit facilement -sur l 'acide bu ty r ique ; il est absorbé en 

g r a n d e quant i té pa r cet acide, et p r o d u i t , i ndépen d ammen t de l'acide 

ch lo rhydr ique , p lus ieurs acides bu ty r iques chlorés . 

Le p remie r de ces acides chlores est l iquide et incolore, d 'une odeur 

désagréable , ana logue à celle de l 'acide bu ty r ique . I l a p o u r formule 

C 8 H 6 C 1 2 0 3 , H 0 . Sous la double influence d ' un excès de chlore et de ta 

radia t ion solaire, il d o n n e naissance à un acide qu i a p o u r composition 

C 8 HC1 4 0 3 ,H0 , et qui cristallise en pr ismes à base rhomboïda le , fusibles 

à 140°. 

(. 'acide sulfurique a t t aque à peine l 'acide bu ty r i que . 

Sous l 'influence prolongée de l 'acide azotique concent ré et bouillant, 

l 'acide b u t y r i q u e se conver t i t en acide succinique (M. Dessaignes). 

Le p e r c h l o r u r e d e phosphore t r ans fo rme l 'acide bu ty r ique en chlorure 

de butyryle C'H'OHU (M. Gerha rd l ) . 
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ACIDE BUTYHIQUE HYDRATÉ. 

État naturel. - Mode de producción. 

L'acide butyrique existe dans la n a t u r e : les fruits d u caroubier 

(Redtenbacher), de la saponaire , d u tamar in ie r (de Gorup-Besanez) , le 

suc laiteux de l ' a rbre de la vache (R . -F . Marchand) en renferment u n e 

certaine quantité. 

Les réactions les p lus différentes peuvent p rodui re de l 'acide bu ty r ique 

hydraté. Cet acide se forme en effet : 

Lorsqu'on chauffe le fromage, la fibrine, la gélatine avec un mélange 

de peroxyde de manganèse et d 'acide sulfurique. 

Quand on brû le le tabac : l 'acide bu ty r ique se re t rouve dans là fumée 

à l'état de butyrate d ' a m m o n i a q u e (M. Zeise), 

Dans l'action de l 'acide azotique su r l 'acide oléique (M. R e d t e n 

bacher). 

Par la fermentation spontanée de la fibrine (M. W ü r t z j . 

Lorsque le sucre ou le glucose sont mis en présence du» caséum h u 

mide à la tempéra ture d e 30° environ : d a n s ce cas la mat iè re sucrée , 

après s'être d ' abord convert ie en acide lact ique, dégage de l 'eau, d e 

l'acide carbonique, et se t ransforme en ac ide bu ty r ique . 

Toutes les matières neu t r e s qui fournissent de l 'acide lactique peuvent 

être employées p o u r p r é p a r e r l 'acide b u t y r i q u e ' : on en obtient avec le 

sucre incristallisable, le sucre d e raisin, le sucre cristallisable, la dext r ine , 

la lactine, l 'amidon et la g o m m e a rab ique . On peut employe r indist incte

ment comme ferments le caséum et lê s diverses espèces de fromages d u 

commerce, le gluten, la fibrine (la viande) , etc. P lus ieurs p lantes qu i 

renferment u n ferment azoté et u n e mat iè re gommeuse ou sucrée, mises 

en contact avec de l 'eau et de la c ra ie , donnen t lieu à la formation d ' u n e 

quantité plus ou moins considérable d 'acide bu ty r ique . La racine de g u i 

mauve, l'oignon de lis, les semences d e coing, peuvent ê t re employés à 

préparer cet acide. Les blés ava r i é s , dans lesquels il s'est établi u n e 

longue fermentation, p rodu i sen t de l 'acide bu ty r ique mêlé à d e l 'acide 

valérianique (le p r inceL . Bonapar te) . L'eau qu i a été distillée sur d u fro

mage de Limbourg contient u n mélange d 'acides bu ty r ique , valér ianique, 

caprique, caprylique et caproïque . 

La fermentation spontanée d u t a r t r e b r u t donne aussi naissance à u n 

mélange d'acides b u t y r i q u e et acét ique, o u , selon M. Nicklès, à un acide 

particulier dont la composit ion C ' 2 H , 2 0 8 cor respond à des équivalents 

égaux d'acides bu ty r ique e t acét iquej et <pui est ident ique avec l 'acide 

métacétique. 

Préparation. 

L'acide butyr ique , qu ' on a p e n d a n t longtemps ret i ré des produi ts 

V. * 29 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d e la saponification d u b e u r r e , se p r é p a r e m a î n t e n a n t p a r la méthode de 

MM. Gélis et Pelouza, 

On dissout dans l 'eau 1 k i l o g r a m m e de suc re d ' amidon de manière à 

obteni r u n e l iqueur m a r q u a n t 8° à 10" à l ' a r éomè t r e de Baume ; bn y 

ajoute envi ron 500 g r a m m e s de craie et u n e quan t i t é d e fromage blanc 

ou d e g lu ten représen tan t à l 'é tat sec à p e u près les 8 à 10 éentlèmes du 

poids d u sucre . Le mélange est i n t rodu i t d a n s un flacon et abandonné à 

l u i - m ê m e dans un- lieu c h a u d (la t e m p é r a t u r e é tan t d e 20° à ¿0°). La 

l iqueur n e t a r d e pas à p e r d r e s a l impidi té et à devenir visqueuse ; elle 

acquier t u n e odeur de lait aigri . 11 s 'en dégage des gaz p resque entièrement 

formés d 'acide carbonique ; des cr is taux se forment peu à peu et nagent 

dans le l iquide, et l eur vo lume v e n a n t à augmen te r , tou t le mélange se 

p r e n d en masse. Dans cette p r e m i è r e phase de l 'opérat ion, dont la durée 

peu t var ier b e a u c o u p , mais qu i est géné ra l emen t t e rminée au bout d'un 

mois , le p r o d u i t don t la format ion est la p lu s a b o n d a n t e est l'acide lac

t ique : la masse cristal l ine don t il vient d ' ê t re quest ion est due presque 

u n i q u e m e n t à d u lactate d e c h a u x ; aussi peu t -on se servir de ce procédé 

p o u r p r é p a r e r d e g randes quan t i t é s d 'acide lact ique. 

Dans la seconde pér iode de la fermenta t ion , le mé lange reprend de la 

fluidité ; l 'acide lact ique se change en acide b u t y r i q u e , en laissant dégager 

d e l 'acide ca rbon ique et d e l ' hyd rogène . Après u n mois environ, tout 

dégagement de gaz cesse, et la dissolut ion n e con t ien t p lus p o u r ainsi 

d i re q u e d u bu ty ra t e de c h a u x . Une par t i e d e ce sel t roub le la t ranspa

rence d e la l i queu r ou se dépose . A peine p e u t - o n constater dans le 

mé lange la présence d ' u n e pet i te quan t i t é d 'ac ide acét ique. 

P o u r extra i re d u b u t y r a t e d e c h a u x l 'acide b u t y r i q u e monohydra té et 

p u r , on décompose ce sel par l 'acide ch lo rhyd r iq u e . Dans ce but , on 

délaie 1 k i logramme de b u t y r a t e t i e chaux dans 3 ou 4 kilogrammes 

d 'eau à laquel le on ajoute 300 à 400 g r a m m e s d 'acide ch lorhydr ique du 

c o m m e r c e . On in t rodui t ce mé lange d a n s u n apparei l distillatoire, et on 

l e soumet à l 'ébull i t ion q u e l 'on ma in t i en t j u s q u ' à ce qu 'on ait obtenu 

env i ron 1 k i logramme d e l iquide disti l lé : ce l iquide est u n mélange 

d ' eau , d'acides bu ty r ique et c h l o r h y d r i q u e , et d ' une petite quantité 

d 'acide acét ique. On le m e t en contact avec d u ch lo ru re d e calcium qui 

dé t e rmine la formation de deux liquides de densi té différente. Celui qui 

se maint ient à la par t ie s u p é r i e u r e est de l ' a c ide b u t y r i q u e ; on l'enlève 

avec u n e pipet te ou bien on le décante : il es t ensui te soumis à la distil

lat ion dans u n e co rnue tubu lée m u n i e d ' u n t h e r m o m è t r e . Les première» 

par t ies qu i passent à la disti l lation sont p l u s o u moins aqueuses ; on 

s 'en ser t p o u r p répa re r des bu ty ra t e s ; on peu t aussi les concentrer par 

u n e seconde disti l lation. Le point d 'ébul l i t ion, d ' abord peu élevé, monte 

assez r ap idemen t vers- 164°, où il se ma in t i en t s tat ionnaire. C'est un 

indice q u e l 'acide q u i distille, est désormais concen t ré . On le recueille à 
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BUTYRATES. 451 

part en poussant la distil lation j u squ ' à ce q u e la co rnue n e contienne 

plus qu'une petite quanti té d 'acide mêlé d ' un peu d e mat ière colorante, 

de chlorure de calcium et de bu ty ra t e de c h a u x . L'acide, main tenu pen

dant quelques instants en ébulli t ion, est ainsi débarrassé de quelques 

traces d'acide phlorhydr ique ; on le distille a lors de nouveau et on l 'ob

tient parfaitement p u r . 

BUTYRATES. 

t'acide butyrique é tan t monobas ique , les bu ty ra tes neut res ont pour 

formule générale : M O , C 8 H 7 0 3 . 

Les butyrates bien desséchés sont inodores ; à l 'état h u m i d e , ils r é p a n 

dent une odeur de b e u r r e t rès p rononcée . Lorsqu 'on les me t à la surface 

de l'eau, ils manifestent u n m o u v e m e n t giratoire. 

La plupart des b u t y r a t e s , soumis à la distillation, donnen t d e la 

butyrone. 

Butyrate de potasse. K O , G 8 H ' 0 3 (desséché). — Ce sel est cristall in, 

déliquescent et soluble dans l ' eau. Quand on le distille avec son poids 

d'acide arsénieux, il fournit u n e hui le no i râ t r e qu i cont ient de l 'arsenic 

et dont l 'odeur rappel le celle d u cacodyle (M. W œ h l e r ) . 

Butyrate de soude. N a O , C 8 H 7 0 3 (desséché). — Le bu ty ra t e d e soude 

présente une g rande analogie avec le sel p récéden t . 

Butyrate de baryte . BaO,C 8 H'Û 3 ,2HO et 4HO. — Le b u t y r a t e d e ba ry te 

cristallise avec des quant i tés d 'eau variables Ï u n e dissolution aqueuse 

de ce sel, saturée à froid, le dépose sous la forme de pr ismes ap la t i s , 

qui sont fusibles à 100" e t cont iennent 4 équivalents d 'eau de cr is ta l 

lisation. 

Le même sel s 'obtient avec deux équivalents d ' eau p a r le refroidisse

ment d 'une dissolution aqueuse sa turée à l 'ébulj i t ion. (M. CHANCEL.) 

Butyrate de strontïane. S t O , C 8 H 7 0 3 (desséché). — Ce sel est cr is ta l -

lisable, fusible et soluble d a n s 3 part ies d 'eau froide. 

Butyrate de chaux. C a O , C 8 H ' 0 3 (à 140°). — Le bu tyra te d e chaux 

présente l 'aspect d 'aiguilles incolores, qu i sont fusibles et pe rden t l eur 

eau de cristallisation à 140°. 

Ce sel est beaucoup p lu s soluble dans l 'eau à froid qu 'à u n e t empéra 

ture élevée ; il se précipite p resque en totalité lo r squ 'on soumet à l ' ébul -

lition sa dissolution aqueuse . 

Butyrate de magnés ie . M g O , C 8 H , 0 3 , 5 H O . — Le b u t y r a t e de magnésie 
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Butyrate de pe roxyde de fer . — Ce sel se produi t q u a n d on aban

d o n n e à lu i -même , d a n s u n flacon m a l bouché , un mé lange de gommi 

arabique , de fer, d e sulfate d e chaux et d 'eau. Il est mé langé d'acétate e 

d 'oxyde d e fer. (M. CHEVREUL.) 

Bntyra te de « i n c . Z n O , C 8 H 7 0 3 (desséché). — Le b u t y r a t e de zini 

cristallise en pail let tes incolores , d ' u n éclat nacré . Ce s e l , soumis 1 

l 'action d ' une c h a l e u r g radue l l emen t croissante, fond à 100", dégagi 

ensuite des vapeurs acides, et finit p a r se subl imer en par t ie à l'éta 

anhydre . 

Le sel a n h y d r e est b l anc , g ras au toucher , soluble à froid dans l'eau 

et fusible à 140°. 

La dissolution aqueuse de bu ty ra t e d e zinc a n h y d r e , portée à l'ébul-

lition, p e r d d e l 'acide bu ty r ique , et laisse déposer u n sous-sel insolubh 

(M. Larocque) . 

Bntyra te de p l o m b . P b O , C 8 H 7 0 3 (desséché). — L'aspect sous lequé 

se présente le b u t y r a t e de p l o m b varie avec la m é t h o d e qu 'on a em

ployée p o u r p r é p a r e r ce sel. 

Lorsqu 'on t ra i te de l 'oxyde de p l o m b hyd ra t é p a r u n e dissolutior 

aqueuse d 'acide b u t y r i q u e , et qu ' ap rès avoir placé la l iqueur filtré* 

au-dessus d ' un vase con tenan t de l 'acide sulfurique concentré , on recouvr* 

le tou t d ' u n e cloche, le b u t y r a t e d e p l o m b se dépose au b o u t d e quelque 

temps en fines paillettes d ' un éclat soyeux. 

Le m ê m e sel se précipite à l 'état hu i l eux q u a n d on verse d e l'acid< 

bu ty r ique d a n s u n e dissolution d 'acétate de p l o m b . 

Butyra te de p l o m b bas ique . ( P b O ) 3 , C 8 H 7 0 3 (desséché). — Ce SOUS-

sel est le précipité b l anc que p rodu i sen t les bu ty ra t e s à base d'alcali dam 

le sous-acétate de p l o m b . 

Butyra te de eu iv re . CuO,C 8 H 7 0 3 , 2HO. — Le b u t y r a t e de cuivre esi 

d ' un ver t foncé, p e u soluble d a n s l 'eau, t rès soluble dans l 'alcool d'oi 

il cristallise en pr i smes obl iques à base rhomboïda le . Ce sel, chauffé ï 

150", se décompose en acide b u t y r i q u e t rès p u r et m o n o h y d r a t é qui dis

tille accompagné d ' u n e cer ta ine quant i té de gaz, et en un résidu d< 

cuivre méta l l ique mêlé de cha rbon . 100 part ies de b u t y r a t e de cuivri 

a n h y d r e (CuO,G 8 H 7 0 3 ) d o n n e n t 60 part ies d 'acide bu ty r ique mono

hydra té . (IL CUANCEI..) 

cristallise en lamel les b r i l l a n t e s , qui sont t rès solubles dans l'eau e 

deviennent a n h y d r e s pa r la dessiccation. 
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Butyrate de protoxydc de mercure . — Le bulyi ' i l te (le p ro toxyde d e 

mercure est cristallin. On le p r épa re en mé langean t d e u x dissolutions, 

l'une de butyra te de potasse, l ' au t re d 'azotate de p r o t o x y d e de m e r c u r e . 

Butyrate d'argent. A g 0 , G 8 H 7 0 3 . — Ce sel forme d e s lamel les b r i l 

lantes, peu solubles dans l ' eau. On l 'obt ient en p r éc ip i t an t l 'azotate 

d'argent par le bu ty ra t e de potasse. 

ÊTHER BUTYRIQUE. C 1 2 H l 2 0 4 = C 4H 50,C 8H T0 3 . 

G'2 900,00 62,06 
H 1 2 150,00 10,34 
O4 400,00 27,60 

1450,00 100,00 

Parmi les propriétés les p lu s r e m a r q u a b l e s de l ' ac ide b u t y r i q u e , on 

peut surtout citer la facilité et la rapidi té avec lesquel les cet acide p r o d u i t 

de l'éther par son contact avec l 'alcool e t l 'acide su l fu r ique . Lor squ 'on 

mêle, par exemple, 100 g r a m m e s d 'acide b u t y r i q u e avec 100 g r a m m e s 

d'alcool et 50 g r a m m e s d 'acide sulfurique concentré , l e m é l a n g e s'échauffe 

et se sépare immédia temen t en deux l iquides d ' inégale dens i té . Le p l u s 

léger est composé presque un iquemen t d 'é ther b u t y r i q u e d o n t le po ids 

est à peu près égal à celui de l 'acide b u t y r i q u e e m p l o y é . 

La présence d ' u n e p ropor t ion d 'eau , m ê m e cons idérab le , n ' a p p o r t e 

aucun obstacle à l 'éthérification d e l 'acide b u t y r i q u e , et l 'acide su l fu

rique étendu de p lu s de son poids d 'eau dé t e rmine , aussi b ien q u e le 

même acide concentré , la product ion de l 'é ther b u t y r i q u e d a n s u n m é 

lange d'alcool et d 'acide b u t y r i q u e . 

L'intervention de l 'acide sulfur ique n 'es t pas ind i spensab le à la fo rma

tion de l 'éther b u t y r i q u e . Ce composé p r e n d d i r ec t emen t naissance p a r 

l'action de l 'acide bu ty r ique sur l 'alcool, sous la s eu l e influence d e la 

chaleur. 

Pour purifier l ' é ther b u t y r i q u e , il sulfit d e le laver avec de l 'eau et de 

le distiller sur d u ch lo ru re d e calc ium. 

L'éther bu ty r ique est l iquide , incolore, mobi le , t r ès inf lammable , p e u 

soluble dans l 'eau, mais t rès soluble dans l 'alcool et l 'espri t d e bois . 11 

bout vers 110". Son o d e u r se r a p p r o c h e de celle d e l ' ananas . Sa densi té 

de vapeur est 4 ,04 . La formule C 4 H 5 0 , C 8 H 7 0 3 r e p r é s e n t e 4 vo lumes de 

vapeur d 'éther b u t y r i q u e . 
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La facilité avec laquel le l 'acide bu ty r ique éthérifie l 'alcool et l'esprit 

d e bois, sous l ' influence de l 'acide sulfur ique ou dë l 'acide chlorhydrique, 

permet ta i t d e croire que cet acide p rodu i ra i t des phénomènes analogues 

avec la g lycér ine . E n effet, lo r squ 'après avoir fait passer u n courant de 

gaz acide chlor t iydr ique dans un mé lange d e glycér ine et d 'acide b u t y 

r ique , on mêle le l iquide qu i en résu l te avec de l 'eau , celle-ci en sépare 

« n e mat iè re grasse, à peine soluble d a n s l 'eau, soluble dans l 'éther et 

d a n s l 'alcool, q u e les alcalis hydra t é s t rans forment lentement en acide 

b u t y r i q u e et en glycéfine. Cette mat iè re para î t ident ique avec celle que 

M. Chevreul a découver te d a n s le b e u r r e et à laquel le il a donné le nom 

de butyrine. Toutefois elle re t ient aVec opiniâ t re té u n e peti te quanti té de 

l 'acide ch lo rhydr ique ou sulfurique qu i a servi à sa prépara t ion (Gélis 

et Pelouze) . 

L'acide bu ty r ique forme ainsi avec la glycér ine les 7 ou 8 dixièmes de 

son poids d e mat iè re g rasse . 

BCTYRAMIDE. C W A z f A 

C * i . . . 6 0 0 , 0 0 6 5 , 1 7 

H 9 . « » 1 1 2 , 6 0 1 0 , 3 4 

Az. . 1 7 5 , 0 0 1 6 , 0 9 

O». 2 0 0 , 0 0 1 8 , 4 0 

1 0 8 7 , 5 0 1 0 0 , 0 0 

L'éther bu ty r ique mêlé à l ' ammoniaque l iquide s'y dissout peu à peu 

p a r l 'agitation : le mélange , r édu i t p a r l 'évaporat ion a u t iers de son volume 

BETYRATE DE MÉTHYLÈNE. G ' H ' O . C W O * . 

C<« 7 5 0 , 0 0 5 8 , 8 2 

H i 0 . i . i . . . . 1 2 5 , 0 0 . i . t . . . i 9 , 8 0 

O f , » » 4 0 0 , 0 0 , 3 1 , 3 8 

1 2 7 5 , 0 0 1 0 0 , 0 0 

Cet é ther est l iquide, incolore, inf lammable , d ' u n e o d e u r éthérée pa r 

t i cu l i è re ; il b o u t à 1 0 2 ° . Sa densi té d e vapeur est 3 , 5 2 . La formule 

C 2 H 3 0 , C 8 H 7 0 * représen te 4 volumes d e vapeur de bu ty ra t e do méthylène. 

L 'é ther b u t y r i q u e d e l 'esprit de bois se p r épa re avec la m ê m e facilité 

q u e celui de l 'alcool. 
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primitif, donne par le refroidissement de larges lames incolores et t r a n s 

parentes de butyramide C s H 9 A z 0 2 . Cette substance n e diffère du bu tyra te 

d'ammoniaque A z H 3 , H 0 , C 8 H 7 0 3 , que par les é léments de 2 équivalents 

d'eau. Elle se comporte c o m m e u n e amide . Les alcalis et les acides h y 

dratés la transforment facilement en acide bu ty r ique et en ammoniaque . 

(M. CHANCEL.) 

BUTYRONITRILE. C8H7Az. 

G8 600,00 69,56 
H' 87,50 10,14 
Az 175,00 20,30 

862,50 100,00 

Cette substance, qu ' on appel le aussi cyanhydrate de métace'tène, est 

un liquide huileux, d ' une o d e u r agréable , a romat ique , rappe lan t un 

peu celle de l'essence d ' a m a n d e s amères . Sa densité est 0 ,795. I l bou t 

à l l 0 ° , 5 . 

On l'obtient : 1° en disti l lant d e la b u t y r a m i d e ou d u bu ty ra t e d ' a m 

moniaque avec de l 'acide phosphor ique a n h y d r e ; 2° en faisant passer 

du butyrate d 'ammoniaque sur de la chaux ou de la b a r y t e . à u n e 

température rouge ; 3" en t ra i tan t la bu ty ramide p a r le pe rch lo ru re d e 

phosphore. 

BtJTYBONE. C u H l 4 0 2 . 

C'« 1050,00 73,68 
H",. . . > 175,00 . . . . . . . . 12,28 
O s i , . . . 200,00 , t k 14,04 

1425,00 100,00 

Le butyrate de chaux se décompose pa r la cha leur en acide carbonique 

qui reste uni à la chaux, et en butyrone C , 4 H 1 4 0 2 . Cette substance est 

liquide, incolore, insoluble d a n s l 'eau, soluble dans l 'alcool et dans 

l'éther, d 'une odeur péné t ran te , d ' une densi té d e 0 ,83 . El le en t re en 

ébullition vers 144 e . Sa densi té de vapeur est 3 ,99 . La formule C t 4 H 1 4 0 2 

correspond à 4 volumes d e Vapeur de b u t y r o n e . La b u t y r o n e est à l 'acide 

butyrique cé qu'est l 'acétone à l 'acide acét ique. 
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BUTYRAL, OU BUTYRALDÉHYDE. C8H802. 

m 
o 2, 

600,00 
100,00 
200,00 

66,66 
11,11 
22,23 

900,00 100,00 

Le butyral, ou aldéhyde butyrique, est u n l iquide volatil, d ' une odeur 

vive et péné t r an t e , par t icul ière tnent caractérisé pa r la propr ié té de se 

t ransformer en acide bu ty r ique sous l ' influence d e l 'air et des corps 

oxydants , tels que l 'acide chromique et l 'oxyde d 'a rgent . Il a pour 

composition C 3 H 8 0 2 . E n se combinan t avec 2 équivalents d 'oxygène, le 

b u t y r a l p rodu i t 1 équivalent d 'acide b u t y r i q u e m o n o h y d r a t é , comme 

l ' indique l 'équation : 

L'acide sulfur ique se compor te c o m m e u n corps oxydant relativement 

au bu ty ra l , et le convert i t en acide bu ty r ique : 

Le b u t y r a l se p rodui t dans la distillation sèche des bu ty ra t e s . On le 

t rouve ord ina i rement mélangé avec la b u t y r o n e : ces deux corps ayant 

des points d 'ébull i t ion t rès différents, 95° et 114°, peuvent être séparés 

facilement. 

Le bu ty ra l donne , avec le p e r c h l o r u r e de phosphore , u n e substance 

part icul ière n o m m é e butyrène chloré, et qui a p o u r fo rmule : C 8 H 7 C1 = 

4 volumes . (M. CHANCEL.) 

Le chlore enlève successivement au b u t y r a l 1 , 2, 4 équivalents d ' hy 

drogène, e t d o n n e : 

1° Le butyral monochloré C 8 H 7 C 1 0 2 , composé l iquide, incolore, plus 

dense q u e l 'eau, d ' u n e odeur péné t ran te , soluble en tou tes proport ions 

dans l 'alcool et dans l 'é ther . Il b o u t à 141° et distille sans al térat ion. On 

le p r é p a r e en faisant passer p e n d a n t deux heu res environ, à la lumière 

diffuse, u n couran t d e chlore sec dans le b u t y r a l . 

2° Le butyral bichloré C 8 H 6 C 1 2 0 2 , composé hu i leux , boui l lan t vers 200°, 

que l 'on p rodu i t en faisant réagir p e n d a n t trois heures , sous l 'influence 

de l ' insolation directe , le chlore gazeux sur le b u t y r a l . 

3° Le butyral quadrichloré C 8 H 4 C 1 4 0 2 , l iquide , v i squeux , t rès dense, 

C8H802 + 20 = C8H'03,H0. 

C8H802 + 2S03 = C°-H'03,HO -f 2S02. 

Action du chlore sur le butyral. 
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COMBINAISONS DE VACIDE B U T Y R I Q U E A V E C X.A OX.TCÉB.INE. 

D'après M. Berthelot , l 'acide b u t y r i q u e , en s 'unissant avec la g l y c é 

rine, donne naissance à trois combinaisons par t icul ières : 

La monobutyrine C l 4 H , 4 0 8 , 
La dibutyrine C 2 2H 2 20< 2 , 
La tributyrine C 3 0H 2 6O» 2, 

qui présentent des propr ié tés ana logues à celles de la bu ty r ine n a 

turelle. 

La monobutyrine est l iquide, hu i leuse , d ' u n e saveur a roma t ique et 

arrière, d 'une densité de 1,088 à 17°. E l le s'acidifie l en t emen t au contact 

de l'air, et se dédouble , sous l ' influence de la ba ry te , en glycér ine et en 

insoluble dans l 'eau, soluble dans l 'alcool e t dans l 'éther, qu i se forme 

lorsqu'on fait passer p e n d a n t t rois j o u r s le ch lore gazeux e t bien d e s 

séché dans le butyra l soumis à l ' influence d e la radia t ion solaire. 

(M. CHANCEL.) 

ACIDE BUTYRONITRIQUE OU IVITROMÉTACÉTIQUE. C 6H 4(Az0 4)0 3,HO. 

G6 ¿50,00 30,25 
H*. 50,00 3,36 
Az 175,00 11,76 
0 T . 700,00 47,05 
HO 112,50 7,58 

1487,50 100,00 

Le butyral et la bu ty rone , t ra i tés p a r l 'acide azotique, d o n n e n t u n 

acide azoté dont les sels sont fu lminan ts . Cet acide a été découver t p a r 

M. Chancel, qui lui a d o n n é le n o m d'acide ôutyronitrique. Les ana lyses 

de cet acide, exécutées p a r MM. L a u r e n t et Chancel , on t fait d o n n e r à 

cet acide la formule C e H 4 (Az0 4 )O s ,HO, et le n o m d'acide nitrométacé-

tiqué. 

L'acide ni trométacét ique est l iqu ide , d ' u n j a u n e foncé, d ' u n e saveur 

sucrée, d 'une odeur a roma t ique . Il est inso luble dans l ' eau et so luble 

dans l'alcool en toutes p ropor t ions . 

Les nitrométacétates sont cristal l isables. Celui d ' a rgen t ÀgO,C 6 H 4 (Az0 4 ) 

03,HO présente l 'aspect d e tables r h o m b o ï d a l e s . 

Le nitromëtacétate de potasse K O , C 6 H 4 ( À z 0 4 ) 0 3 , H O n e p e r d son e a u de 

cristallisation qu 'à 140°, et dé tone vers 140°. Il est i somorphe avec le 

nitrométacétate d ' a m m o n i a q u e . 
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E n t e r m i n a n t l 'histoire des acides volatils d u b e u r r e , nous ferons 

r e m a r q u e r q u e l eu r composition présente , avec celle des autres acides 

gras , u n r a p p r o c h e m e n t cur ieux . Cette composit ion est te l le qu 'on peut 

tou jours la r ep résen te r p a r d e l 'oxygène et u n c a r b u r e d 'hydrogène 

i somér ique avec le gaz oléfiant. L'oxygène qu i en t r e d a n s 1 équivalent 

d 'acide gras est p r e s q u e toujours représenté pa r 4 équiva len ts . Quant au 

c a r b u r e d ' hyd rogène , celui d o n t l 'équivalent est le p lus léger a pour 

formule C 8 H 8 ; il fait par t ie de l 'acide bu ty r ique ; le p lu s dense CwRm se 

t r ouve d a n s l 'acide méliss ique. L'acide acétique C 4 H 4 + O 4 et l 'acide for-

m i q u e C 2 H 2 + O 4 , qui p r e n n e n t naissance en m ê m e t emps que plusieurs 

au t re s acides dans cer taines réact ions des acides gras , pour ra i en t jusqu'à 

u n cer ta in point l eur ê t re assimilés, et ils formeraient ainsi la fin d'une 

série d o n t le t e r m e le p lus élevé serait l 'acide mél iss ique. 

Le t ab leau suivant , qui présente la composition des pr inc ipaux acides 

gras , m e t en évidence le r approchemen t don t il vient d 'ê t re question : 

Acide mélissique . . . C^H 6 0 + O4. 
ACide margarique. . . C 3 4 H 3 4 -f- O 4. 
Acide éthalique. . . . C 3 2 H 3 2 - f O 4. 
Acide myristique. « . C'W* -f- O4. 
Acide laurique . . . . C 2 4 H 2 4 + O4. 
Acide c a p r i q u e . . . . C20H2<> - f O4. 
Acide caprylique . . . C , 6H'6 + O4. 
Acide œnanthylique. . C 1 4 H 1 4 + O 4. 
Acide caproïque. . . . C , 2 H 1 2 -f- Û*. 
Acide valérianique . . C'°H10 -f- O4. 
Acide butyrique. . . . fc8H8 -f- O 4. 
Acide acétique . . . . C 4H 4 -f- O 4. 
Acide formique. i . . (?BS - f O*. 

(M. GERHARD*.) 

acide b u t y r i q u e . Ün la p répa re en chauffant à 200°, p e n d a n t trois heures, 

l 'acide b u t y r i q u e avec u n excès de g lycér ine , 

L a dibutyrine est hui leuse , odo ran te ; sa densi té , pr ise à 17°, est égale 

à 1,082. E l le b o u t à 320", et s'acidifie au contact de l 'air . L 'ammoniaque 

la t r ans fo rme en bu ty ramide . La ba ry t e la dédouble en acide butyrique 

et en g lycér ine . 

On obt ien t la d ibu ty r ine en faisant réagir p e n d a n t quinze heures , à 

275°, l 'acide b u t y r i q u e su r la glycérine. 

La tributyrine est hu i leuse , d ' une saveur p iquan te et amère , d 'une 

densi té égale à 1,056 à 8°, insoluble dans l 'eau, soluble dans l'alcool et 

l ' é ther . Cette subs tance se p rodu i t q u a n d on chauffe, p e n d a n t quatre 

heu re s , la d ibu ty r ine avec 10 ou 15 fois 9on poids d 'acide bu ty r ique . 
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CÉTINE. 459 

BLANC DE BALEINE. 

La matière grasse qui se t rouve d a n s le tissu cellulaire interposé en t re 

les membranes du cerveau de diverses espèces de cachalots est formée 

d'une huile et d 'un corps solide qui por te le n o m de cétine ou de sperma-

ceti. La substance huileuse présen te le p lus g r a n d rappor t avec les huiles 

végétales ; elle est formée de m a r g a r i n e et d 'oléine ; elle contient en out re 

une matière neut re , nommée phocénine, qu i se t ransforme par la sapo

nification en glycérine et en acidephocénique C , 0 H 7 O 3 ,HO (M. Chevreul) . 

CÉTINE. C 6 4H 6 40«. 

CH 4800,00 80,00 
H84 800,00 13,33 
O4. . . . t 400,00 . k 6,67 

6000,00 100,00 

Cette substance fond à 49°, et d o n n e pa r le refroidissement Une masse 

transparente qui sert à fabriquer les bougies d iaphanes . 

La cétine présente toutes les proprié tés générales des corps gras : elle 

peut cristalliser, soit par fusion, soit dans l 'alcool ou l 'é ther , en belles 

lames brillantes, insolubles dans l ' eau. 

L'acide azotique at taque l en temen t la cétine et la converti t en u n m é 

lange d'acides œnanthyl ique, adipique et p imél ique. 

La cétine, soumise à l 'influence des alcalis, se transfbrfne en u n acide 

gras, Yacide éthalique, et en u n nouvel alcool découvert p a r M. Chevreul , 

et qu'il a n o m m é éthal : 

C B * a S 4 0 4 - f KO,HO = KO,C 3 2H 3 10 3 + C 3 2H«0,HO. 

Éthalate de potasse. Éthal. 

L'acide éthalique paraît ident ique avec l 'acide que n o u s avons étudié 

précédemment sous le n o m d'acide palmi t ique , et qui a été ob tenu en 

saponifiant l 'huile de pa lme (Fremy) . 

Pour obtenir la cétine, on t rai te le b lanc d e baleine pa r l 'alcool froid 

qui enlève la part ie huileuse, et on fait cristalliser le résidu dans l 'alcool 

anhydre. 
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ÉTHAL, ALCOOL ÉTHALIQUE. C3 2H 3 30,HO. 

C 3 2. , 2400,00 79,33 
H 3 3

 A * 412,50 13,63 
0 . . . 100,00 , . 3,30 
HO 112,50 3,74 

3025,00 100,00 

L'éthal est solide : il e n t r e en fusion à 40" et se volatilise à l 'abri de 

l 'air sans éprouver a u c u n e al térat ion. Chauffé avec de l 'acide phos-

phor ique a n h y d r e , il d o n n e naissance à u n ca rbu re d 'hydrogène, le 

cétène, qu i bou t à 275° e t d o n t la formule C 3 2 H 3 2 r eprésen te 4 volumes 

de vapeur . 

Lorsqu 'on t ra i te l 'é thal p a r l 'acide sulfurique, on le t ransforme en un 

acide n o m m é acide sulfocétigue, qui a p o u r formule C 3 2 H 3 3 0 , (S0 3 ) 2 ,HO 

(MM. D u m a s et Péligot) . 

L 'éthal , distillé avec le pe rch lo ru re de phosphore , d o n n e naissance à 

u n liquide C 3 2 H 3 3 C1, qui a reçu le n o m de chlorure de cétyle ou d e chlor

hydrate de cétène (MM. Dumas et Péligot), 

Lorsqu 'on chauffe l 'é thal avec u n mélange de chaux et de potasse, on 

dé te rmine son oxyda t ion , et on le t ransforme e n éthalate de potasse 

K O , C 3 2 H 3 1 0 3 . On voit que dans ce cas l 'éthal p e r d 2 équivalents d 'hydro

gène et gagne 2 équivalents d 'oxygène. 

Si l 'on fait réagir à 100° le sod ium su r l 'éthal , il se p rodu i t u n c o m 

posé nouveau qu i a p o u r formule N a O , C 3 2 H 3 3 0 [éthal sodé, cétylate de 

soudé). Ce corps, trai té par l ' iodure de cétyle [éther iodhydrique de l'alcool 

éthalique), donne l'oxyde de cétyle C 3 2 H 3 3 0 qui correspond à l 'éther ordi

nai re C 4 H 5 0 . 

Le potassium at taque aussi l 'éthal et forme u n composé analogue à 

l 'éthal sodé. (M. FRIDAU.) 

L'éthal se p répa re en saponifiant la cétine pa r la chaux . On traite la 

masse par l 'alcool, qu i n e dissout que l 'éthal et laisse l 'é thalate de chaux. 

L'éthal doit ê tre purifié p a r plus ieurs cristallisations dans l ' é ther . 

. OXYDE DE CÉTYLE. C 3 2 H î 3 0. 

C 3 2 2400,00 82,40 
H 3 3 . . . . . . . . . 412,50 . 14,16 
0 100,00 3,44 

2912,50 100,00 

L'oxyde d e cétyle est solide, cristallisable, insoluble dans l 'eau, soluble 
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I0DURE DE CÉTYLE. 461 

dans l'alcool et l 'éther. 11 fond à 55° e t distille vers 300° sans s 'al térer 

sensiblement. P o u r l 'obtenir, on trai te à la t empéra tu re d e 110° l ' iodure 

de cétyle par l 'éthal sodé : il se forme de l 'oxyde d e c é t y l e et d e iodure 

de sodium, qu 'on enlève pa r des lavages à l 'eau b o u i l l a n t e . On fait 

ensuite cristalliser l 'oxyde d e cétyle d a n s l 'alcool ou l ' é t h e r . 

( M . FRIDAU.) 

CHLORURE » B CÉTYLE. C 3 2 H 3 3 C1. 

C 3 2 2400,00 . . . . . . . 7 3 , 7 1 
H 3 3 412 ,50 ' 1 2 , 6 6 
Cl 443 ,20 1 3 , 6 3 

3255 ,70 10O.00 

Ce corps est oléagineux et moins dense que l 'eau. P o u r l 'obtenir , il 

faut distiller un mélange formé de vo lumes égaux d ' é tha l e t de p e r c h l o -

rure de phosphore en fragments , et recuei l l i r s e u l e m e n t les dern ie rs 

produits qui passent à la distillation. 

Le chlorure de cétyle, ainsi p r épa ré , est purifié pa r u n e rectification 

sur du perch lorure de phosphore , lavé à l 'eau froide et desséché dans le 

vide à la t empéra tu re d e 120°. . (MM. DUMAS e t PÉLIGOT.) 

BROMURE DE CÉTYLE. C 3 2 H 3 3 B l \ 

C 3 2 2400,00 6 2 , 9 5 
H 3 3 412 ,50 1 0 , 8 1 
Br 1000,00 2 6 , 2 4 

3812,50 1 0 0 , 0 0 

Le bromure d e cétyle est solide, incolore, soluble d a n s l 'alcool et 

l'éther. Il fond à 15° et se décompose par la disti l lation. O n le p rodui t 

en faisant agir s imul tanément le b r o m e et le phosphore s u r l 'éthal fondu. 

( M . FRIDAU.) 

IODURE DE CÉTYLE. C 3 2 H 3 3 I . 

C 3 2 2400,00 5 4 , 5 6 
H 3 3 412 ,50 9 , 3 7 
1 1586,00 3 6 , 0 7 

4398 ,50 100 ,00 

L'iodure de cétyle est solide, cristall isable, soluble d a n s l 'alcool, d a n s 

l'éther, et insoluble dans l 'eau. Il fond à 22°, et s 'al tère pa r la dis t i l 

lation. 
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. Q u a n d on t ra i te à 110° l ' i odure d e eétyle p a r l ' é thal sodé, il se forme 

d e l ' iodure de sod ium et de l 'oxyde d e cétyle : 

C 32 H 33r + N a O , C 3 2 H 3 3 0 = Nal + iC3iH^O. 

lodure de cétyle. Éthal sodé. Oxyde de cétyle. 

Sous l ' influence d u gaz ammon iac sec, l ' iodure d e cétyle se convertit 

en tr icétyl iaque C 9 6 H"Àz . 

L'anil ine a t taque l ' iodure d e cétyle à u n e douce chaleur , et donne 

naissance à deux bases organiques pa r t i cu l i è res , la cétylphényliaque 

C 4 4 H 3 9 Az et la di cétylphényliaque C 7 6 H 7 l A z . 

L ' iodure de cétyle se p r épa re de la man iè re suivante. On introduit 

du phosphore d a n s d e l 'é thal chauffé à 120° au ba in d 'hu i le ; puis, en 

agi tant cont inuel lement la m a s s e , on y projet te peu à p e u u n excès 

d ' iode. Il se p rodu i t d e l 'acide iodhydr ique , d e l 'acide phosphoreux , de 

l ' iodure de phosphore qu i cristallise, et d e l ' iodure d e cétyle qui , à cette 

t empéra tu re , res te à l 'état l iquide. Lorsque la réact ion paraî t terminée, 

on décante l ' iodure d e cétyle, et après l 'avoir lavé à l 'eau froide, au con-: 

tact de laquel le il se solidifie, on le fait cristal l iser d a n s l 'alcool. 

(M. FRIDAU.) 

SULFURE DE CÉTYLE. C 3 2H 3 3S. 

C 3 2 , 240Q,0p 79,66 
H 3 3 ¿12,50 13,69 
S 200,00 6 ,65 

3012,50 100,00 

Le sulfure de cétyle présente l 'aspect de pail lettes br i l lantes , qui fon

dent à 57°,5, se dissolvent facilement dans l ' é ther , dans l 'alcool bouillant, 

et sont fort peu solubles d a n s l 'alcool froid. 

La dissolution alcoolique d u sulfure d e cétyle précipite en b lane l'acé

tate d e p l o m b dissous dans l 'alcool. 

On p répare le sulfure de cétyle en faisant réagi r à l 'ébullition une 

dissolution alcoolique d e monosu l fu re d e potass ium s u r le ch lorure de 

cétyle. Il se p rodui t d u ch lo ru re d e po tass ium qui se précipite, et du 

sulfure de cétyle qui se r e n d , sous forme hu i leuse , à la surface de la 

dissolution alcoolique où il se solidifie pa r le refroidissement. 

Le sulfure de cétyle ainsi ob tenu doit ê t re lavé avec de l 'eau froide, 

fondu dans de l 'eau boui l lante et soumis à des cristallisations répétées 

dans un mé lange d'alcool et d ' é the r j u s q u ' à ce q u e son point de fusion 

se fixe à 57°,5. (M. FRIDAU.) 
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MERCAPTAN CÉTYLIQUE. 463 

MERCAPTAN CÉTYLIQUE. C 3 2 H 3 3 S,HS. 

Le mercaptan cétylique est solide, cristallisable, fusible à 50°, soluble 

dalis l'éther et l 'alcool, Il précipite en b lanc les sels d 'argent , le b ich lo-

rure de mercure , et ne produi t aucun t roub le dans les sels de p lomb, 

d'or et de plat ine. 

L'oxyde de m e r c u r e n 'exerce aucune action su r le mercap tan cétylique. 

On prépare le mercaptan cétylique en t ra i tant le suif hydra te de sulfure 

de potassium, dissous dans l 'alcool, p a r u n e dissolution alcoolique de 

chlorure de cétyle. Il se forme d u ch lorure de potassium, du mercaptan 

cétylique et d u sulfure de cétyle. On ajoute de l 'acétate de p l o m b , puis 

de l'eau dans la l iqueur : il se p rodu i t un précipité b lanc , qu 'on épuise 

par l'éther après l 'avoir lavé à l 'eau froide. L'extrait é théré dépose le 

mercaptan cétylique pa r l 'évaporation. (M. FRIDAU.) 

On peut voir p a r c e qui précède qu'i l existe u n e analogie complète ent re 

la composition des dérivés de l 'éthal et celle des dérivés de l 'alcool. 

Pour faire ressort ir encore mieux ce r app rochemen t r emarquab le , 

nous avons placé ici, en r ega rd de la série des dérivés de l 'éthal, les 

dérivés de l 'alcool qu i leur cor respondent : 

Elba), alcool ethalique. . C 3 a H 3 8 0 , H O ou C " H » 4 0 » . 

Osjde de cetyle, ether ethalique. . C ^ r P ' O 

Ether 

i chlorhydrique 

Chlorare de ce'lyle. 1 de 

l'alcool 

ethalique. J 

Ether 

. bromhydrique 

Brcraure de cetyle. / de 

l'alcool 

ethalique. 

Ether 

iodhydrique 

Ware de cetyle. . ^ de 

Palcool 

ethalique. 

fric&jliaque C 9 6 H 9 °-Az . . . . 

Cftjlpn&iyliaque C**H S 9Az . . . . . 

Dicelylpheuyliaque C 7 6 H 7 ' A z . . . . . 

Hercaptaa cetylique C 3 2 H 3 3 S , H S . . . 

tote sulfocetiijue , , C 3 a H 3 3 O ( S Q 3 ) ! , H 0 , 

Alcool. 

Ether. 

C*H«0 8 . 

C 4 H 5 0 . 

C 3*H 3»CI Ether chlorhydrique 6*H»C1. 

C 3 2 H" 3 Br . . . . Ether hromhydrique C*H sBr. 

C 3 2 H 3 3 I Ether iodhydrique C*H«I. 

Triéthyliaque 

Éthylpbényliaque, ou éthylaniline · -

Diéthylphényliaque, on diéthylaniline. 

Mercaptaq 

Acide sulfovinique 

C , 8 H'«Ar. 

C ' W A * . 

C s « H 1 5 A i . 

C*H5S,HS. 

C*Hs0(SO3)8,HO_ 
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ÉTHALOXANTHATE BE POTASSE. 

Ce sel a été découver t pa r MM. La Provostaye et Desains. Il a pour 

formule K O , C 3 s H 3 3 0 , ( C S 2 ) 2 , et cor respond au xan tha te d e potasse KO, 

C 4 H 5 0 , ( C S 2 ) 2 . 

L 'é thaloxanthate d e potasse est b lanc , inodore , insipide, t rès h y g r o 

mét r ique et facilement a l t é rab le . 

P o u r le p r é p a r e r , on dissout l 'é thal dans le sul fure de carbone 

j u squ ' à saturat ion, et l 'on ajoute à la l iqueur de l ' hydra te de potasse et 

de l 'alcool. 

Le mélange , après avoir été chauffé à u n e t e m p é r a t u r e un peu infé

r i eu re au point d 'ébul l i t ion de l 'a lcool, est a b a n d o n n é à l u i -même et 

décanté . La l iqueur claire laisse déposer en se refroidissant des paillettes 

légères qu 'on lave avec u n e peti te quan t i t é d'alcool froid, et qu 'on redis

sout en dern ie r l ieu d a n s l 'alcool absolu . 

ACIDE SALMONIQUE. 

La mat iè re colorante des muscles de s aumon est u n acide faible que 

l 'on a n o m m é acide salmonique. 

L'acide sa lmonique est visqueux, rouge , et p résen te tous les caractères 

d ' u n acide g ras . 

P o u r isoler l 'acide sa lmonique , on soumet les mus les de saumon à 

l 'action de la presse . Il en sort u n e hui le rouge q u e l ' o n agite avec de 

l'alcool froid et r e n d u légèrement ammoniaca l ; l 'hui le se décolore alors 

complè tement et a b a n d o n n e à l 'alcool sa mat iè re co lo ran te , qu'on 

extrait en décomposant p a r u n acide le sel ammoniaca l . 

L'acide sa lmonique , mé langé avec l 'acide oléophosphorique, existe en 

quant i té considérable d a n s les œufs de saumon, ce qu i expl ique jusqu 'à 

u n certain point la décoloration et la per te de saveur qu ' éprouve la chair 

d u s aumon au m o m e n t de la p o n t e . 

On t rouve également l 'acide sa lmonique dans les musc les de la truite 

saumonée (Valenciennes et F r e m y ) . 

BEURRE DE BOG. — ACIDE BOGIQUE. 

M. Liick a t r ouvé dans les tourbières d ' I r l ande u n e mat ière blanche, 

t rès légère, d ' une o d e u r par t icu l iè re , t rès s o l u b l e d a n s l'alcool bouillant, 

fusible à 51°. C'est u n acide gras natif qui a r e çu le n o m A'acide bogique 
et qui a pour formule C 3 3 H 3 3 0 * = = C 3 3 H 3 2 0 3 , H O . 
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SAVONS. 

Les savons sont de véri tables sels formés p a r la combinaison des acides 

gras avec les oxydes méta l l iques ; ceux don t o n fait le p lu s fréquent usage 

dans le commerce on t p o u r bases la soude ou la potasse, et p o u r acides 

les acides margar ique , oléique, s téar ique et pa lmi t ique . La g r a n d e r e s 

semblance que présenten t en t re eux les divers acides g ras se poursu i t 

dans leurs combinaisons avec les bases, c'est-à-dire d a n s les divers savons. 

La consistance des savons est d ' au t an t p lus g r a n d e q u e le po in t de fusion 

de la matière grasse avec laquel le ils ont été p répa ré s est p lu s élevé. La 

soude forme des savons beaucoup p lus d u r s , toutes choses égales d 'a i l 

leurs, que la potasse. Cette différence est m ê m e te l lement t r anchée , qu 'e l le 

peut servir à caractériser ces deux alcalis. 

Les savons à base d e potasse, de soude et d ' a m m o n i a q u e sont seuls 

solubles dans l 'eau ; t ous les au t res sont insolubles dans ce l iquide et 

peuvent ê t re ob tenus p a r doub le échange, c o m m e les au t res sels que 

l'eau ne dissout pa s . C'est ainsi que si l 'on verse d e l ' o l éo -margara te de* 

potasse ou de soude d a n s l 'azotate de chaux ou de cuivre , on obt ient u n 

précipité qui consiste en oléo-margarate de chaux ou d e cuivre . 

Les savons à base alcal ine sont solubles dans l 'alcool et l ' é ther ; les 

savons métal l iques p r o p r e m e n t dits, à l 'exception des savons de cuivre, 

de protoxyde de fer et d e manganèse , sont insolubles d a n s ces l iquides. 

Les huiles grasses et l 'essence d e té rébenth ine peuven t aussi d issoudre 

ces derniers savons. 

Les acides décomposent les savons ert s 'unissant à l eu r s bases et en éli

minant les acides gras qu i v iennent nager à la surface des dissolutions 

aqueuses dans lesquelles ils sont insolubles. 

Les savons solubles se p r épa ren t soit en un issan t d i rec tement l e s 

acides gras à la potasse et à la soude , soit en traitant, les hui les , les 

graisses et les suifs p a r des dissolutions alcalines boui l lantes . Cette o p é 

ration, qui consti tue la saponification, exige beaucoup d e t emps et de 

patience p o u r ê t re amenée à son t e r m e . Dans les laboratoires , on p r é 

pare le savon de soude ou de potasse en faisant boui l l i r dans u n e capsule 

de porcelaine u n mélange d e 100 par t ies d e corps gras n e u t r e (huile 

d'olive, suif, axonge, etc.) avec 20 à 25 par t ies de potasse ou de soude 

caustique et 200 à 250 par t ies d 'eau. Le mélange doit ê t re sans cesse agité 

avec une bague t te de ve r r e : l 'eau, à m e s u r e qu 'e l le s 'évapore, est r e m 

placée par de l 'eau distillée boui l lan te . On reconnaî t que la saponification 

est terminée q u a n d u n e pet i te quant i té de mat iè re , essayée avec de l 'eau 

pure, s'y dissout en t i è rement et sans laisser appara î t re a u c u n e t race de 

matière grasse. On j uge encore que le savon est bien p r épa ré q u a n d les 

i. 30 
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acides ch lo rhydr ique ou sulf'urique en séparent u n acide gras entièrement 

soluble dans l 'a lcool . 

Nous avons dit que les savons insolubles peuvent ê t re obtenus par 

doub le décomposit ion ; mais ceux à base de protoxyde de p l o m b , de chaux, 

d e b a r y t e et de s t ront iane , peuven t aussi ê t re p réparés d e la m ê m e m a 

nière q u e les savons alcalins, c 'est-à-dire en faisant bouil l i r directement 

ces oxydes avec de l 'eau et les corps gras neu t res . \ \ se forme ainsi des 

savons insolubles et l 'eau re t ien t la g lycér ine . 

L ' emplâ t re s imple d e p l o m b se p r é p a r e toujours dans les pharmacies 

en soumet tan t à J 'éhullition u n mé lange d 'hui le , de l i tharge et d 'eau. 

Lorsqu'après, avoir in t rodui t d a n s u n e m a r m i t e de Papin u n savon 

calcaire n e u t r e avec son poids d 'eau et 40 p o u r 1Q0 d 'hui le d'olive, on 

chauffe ce va.se, en t r e 155° et 165°, p e n d a n t t rois heu res , l 'hui le d'olive 

se dédoub le en glycérine qui se d i s sou t , et en acide gras qu i s 'unit au 

savon neu t r e en formant u n savon calcaire acide,. 

La m ê m e expérience, répétée avec le savon o r d i n a i r e , donne un 

résul ta t semblab le . On peu t dpnc d i r e q u e les savons sont aptes , comme 

les alcalis, à saponifier les corps gras n e u t r e s , c ' es t -à -d i re à déterminer 

l eu r d é d o u b l e m e n t en glycér ine et en acide gras . 

Cette saponification p a r la chaux peu t ê t re ob tenue à l 'aide d 'une 

quant i té de base égale à l a v ing t -qua t r i ème par t ie de la mat ière grasse à 

saponifier. 

Les observat ions de M. Chevreul , re la t ivement à l 'action de l 'eau sur 

les corps gras , pe rme t t en t d ' in te rpré te r s implement ce phénomène . On 

comprend en effet q u e l 'eau, à u n e t e m p é r a t u r e d e 150° à 160°, puisse 

décomposer un savon neutre, en u n savon acide et en u n savon très 

bas ique , et q u e celui-ci agisse à son t o u r sur u n e nouvel le quant i té de 

mat iè re grasse, c o m m e le ferait u n alcali à l 'état d e l iber té . 

La décomposit ion si facile des corps gras neu t r e s sous l 'influence de 

l 'eau fait pressentir d e nouveaux d é d o u b l e m e n t s d e cette classe de s u b 

stances si nombreuses et si impor t an te s ; on doit s 'a t tendre à voir la 

science et l ' indus t r ie mul t ip l ier et var ier les phénomènes de la saponifi

cation. (M. PELODZE.) 

On dist ingue, dans le commerce , les savons en savçns mous et en savons 

durs ; les savons m o u s sont toujours à base d e potasse, et se font avec des 

hui les de chènevis, d e l in, d e colza, etc . 

Les savons d u r s sont à base d e soude ; on les fabr ique avec de l 'huile 

d'olive, d u suit, des graisses, e tc . , c ' e s t - à -d i r e avec des corps gras qui 

cont iennent u n e g r a n d e quant i té d e mat iè re solide. 

Les savons peuvent ê t re coagulés p a r u n g r a n d n o m b r e d e sels alcalins ; 

n o u s ci terons pr inc ipa lement les carbonates d e potasse et d e soude, le chlo

r u r e de sodium, le sulfate d e soude , le ch lo rhydra te d ' ammoniaque , etc. 

Cette propr ié té est mise à profit d a n s la fabrication des savons. Lorsqu'on 
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juge à certains caractères physiques que la mat ière grasse est complè te 

ment saponifiée, p o u r la débarrasser de l'excès d'alcali avec lequel elle est 

toujours empâtée, on je t te d a n s la cuve d u sel mar in qui dé termine la 

séparation du savon et d e l 'eau alcaline. 

On interpose souvent d a n s le savon, au m o m e n t où il va se solidifier, 

un savon d 'a lumine fer rugineux, coloré en vert , qui forme ce qu 'on a p 

pelle la madrure ou la marbrure de savon. 

La présence d ' u n e m a r b r u r e dans un savon a l ' avantage d ' indiquer h 

peu près à coup sû r la p ropor t ion d 'eau qu ' i l re t ient , car cette opérat ion 

n'est praticable que lo r sque le savon n e contient pas plus de 30 p o u r 

100 d'eau. 

Dans la préparat ion des savons no i rs et d e que lques savons de toilette, 

on fait réagir l 'alcali sur le corps gras ; mais on n 'en lève pas , comme 

dans le cas précédent , l 'excès d'alcali en ajoutant d u sel mar in ; aussi les 

savoné ainsi fabriqués contiennent- i ls toujours u n g r a n d excès d'alcali . 

La proportion d e l 'eau y est aussi t rès var iable . 

Les savons m o u s on t u n e réaction beaucoup p lus alcaline q u e les s a 

vons durs ; ils se dissolvent dans l 'eau avec plus de rapidi té , ce qui est 

un avantage d a n s que lques cas ; ils cont iennent , i n d ép en d ammen t d e 

l'oléate et du marga ra t e d e potasse, un excès d 'alcali , des ch lorures , 

des sulfates et la glycér ine mise en l iberté p e n d a n t la saponification. On 

les emploie sur tout d a n s le n o r d d e la France , en Belgique et en H o l 

lande ; ils servent n o n - s e u l e m e n t au savonnage, mais encore au foulage 

et au dégraissage des étoffes de laine, et communiquen t , en général , au 

linge une odeur désagréable . Lorsqu 'un savon mou a été p r é p a r é avec de 

l'huile d e chènevis, il a na tu re l l emen t u n e cou leur verdâ t re ; le plus 

souvent le savon est j a u n e , et p o u r lu i commun ique r u n e couleur verte, 

qui est demandée dans le commerce , on ajoute à la masse u n e t rès peti te 

quantité d'indigo. 

Les savons de toilette doivent leur odeur à des huiles essentielles don t 

on met une petite quant i té dans la pâte au momen t de la coulée. Que l 

quefois l 'odeur d e ces savons provient d i rectement de l ' a rôme contenu 

naturellement dans les hui les employées à la confection de ces savons. 

Tels sont surtout les savons faits avec les hui les de pa lme et d'olive. Le 

suif, le beur re et l 'hui le d e poisson communiquen t , au contraire , u n e 

odeur désagréable et caractéris t ique aux savons faits avec ces corps gras , 

et cette propriété s 'expl ique p a r la présence de l 'hircine, de la bu tyrh te 

et de la phocénîne dans ces mat ières grasses. 

On trouve dans le commerce du savori t r a n s p a r e n t , incolore ou de 

diverses couleurs . P o u r le p r é p a r e r , on dissout ord ina i rement dans 

l'alcool le savon de suif b ien desséché. La masse chaude et l impide est 

coulée dans des mou les ; elle n e devient bien t ransparen te qu 'après la 

dessiccation. 
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Le savon de toilette mou s 'obtient en por t an t g r adue l l emen t à l 'ébuli i -

tion u n mélange formé de 15 k i logrammes d 'axonge, et de 22", 500 d 'une 

dissolution de potasse caust ique m a r q u a n t 17° a u pèse-sel. 

Le savon nacré ou crème d'amande s 'obtient en laissant refroidir l en te 

men t u n savon à base d e potasse, et en le pi lant fortement dans un 

mort ier lorsqu' i l est refroidi. 

Certaines r é s ines , et pa r t i cu l iè rement la co lophane , forment, avec 

les bases a lca l ines , des sels qu i on t que lque analogie avec les savons ; 

aussi in t rodui t -on quelquefois , su r tou t en Angleterre , u n e assez grande 

quant i té d e résine dans la composit ion des savons de qual i té commune . 

De tous les savons, le p lus est imé et le p lus employé dans le commerce, 

est le savon de Marseille. Il se dist ingue par t icu l iè rement p a r sa marbrure 

des au t res savons d u r s . Sa fabrication, que nous a l lons ind iquer , diffère 

peu d e celle des au t res savons à base d e soude . 

Les éléments qu i e n t r e n t dans la fabrication d u savon d e Marseille sont 

l 'huile d'olive et la soude caust ique. 

L 'hui le la p lu s est imée est celle d e Provence ; les hui les d'Aix four

nissent, sous le m ê m e poids , moins d e savon, et ce lui -c i a u n e couleur 

légèrement citriue. Les hui les d e Calabre , moins r iches q u e les précé

dentes en marga r ine , d o n n e n t u n savon p lus m o u . En généra l , on p r é 

fère les hui les fraîches aux hui les vieilles. 

La soude factice employée à Marseille est de deux sortes ; la soude 

douce ou sans mélange , et la soude salée, qui cont ient une forte p ropo r 

tion de sel m a r i n . 

La soude douce , rédu i te en gros gra ins , est mélangée avec 12 pour 100 

de chaux éteinte, et chargée dans des bassins d e maçonner i e de 2 mètres 

cubes, appelés barquieux; elle est soumise à p lus ieurs lavages, et donne 

la lessive o u lessif, qu 'on n o m m e barille. 

Ce lessif, à 12°, sert a u p remie r empâtage des corps gras ; il est suivi 

d 'un second et d ' u n troisième service à 15° ou 20°, qu i ont p o u r bu t de 

serrer l ' empâtage . Cette opérat ion d u r e o r d i n a i r e m e n t vingt-quatre heures ; 

elle a p o u r b u t de dé te rminer u n e émulsion d u corps g ras et u n commen

cement d e combinaison avec l 'alcali. L 'empâtage se fait ordinairement 

à chaud , dans de g randes chaudières à parois incl inées , de br iques et à 

fond de cuivre , pouvant contenir 12,000 à 13,000 k i logrammes de savon 

fabriqué. P e n d a n t tou te la du rée de l 'opérat ion, on ne cesse d'agiter avec 

u n râble le mélange d 'hui le et d e lessive, don t la t e m p é r a t u r e est m a i n 

t enue à l 'ébul l i t ion. L 'empâtage est d ' au tan t p lus p r o m p t q u e la soude 

contient moins de sel mar in ; aussi doi t - i l ê t re fait, c o m m e nous l 'avons 

déjà dit , avec d e la soude douce. 

Après l ' empâtage , on procède à l 'opération du relargage. El le a pour 

bu t pr incipal la séparat ion d e la g r a n d e quan t i t é d 'eau qu i a dû être 

employée p o u r dé te rminer p lus facilement l ' empâtage. Cette séparation 
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est effectuée au moyen de la soude salée, c ' es t -à -d i re d 'un alcali chargé 

de chlorure de sod ium. 

On fait avec cette sor te d e soude u n e lessive m a r q u a n t 20° à 25% q u ' u n 

ouvrier projet te peu à p e u à la surface de la c h a u d i è r e , et q u ' u n a u t r e 

répand avec u n r âb l e d a n s tou te la masse . L 'addi t ion d u sel m a r i n a 

pour effet immédia t d e t r ans former la pâ te qui était homogène et v i s 

queuse, en u n e pâ te g r anu l ée qu i se sépare de l 'excès d 'eau : après deux 

ou trois heu res de repos , on opère le soutirage de tou te la par t ie l iquide. 

Ce soutirage ou épinage se p r a t i que au moyen d ' u n e o u v e r t u r e placée au 

fond de la chaudière , et qu i est o rd ina i rement fermée p a r u n t ampon 

de bois. 

La p lupar t des fabricants pe rden t cette lessive ; d ' au t res la conservent 

pour le lessivage des mat iè res : elle contient u n e assez g rande quan t i t é de 

sel qu'on peut uti l iser, mais on n ' y r e t rouve q u e fort p e u d 'a lcal i . E l l e 

marque o rd ina i rement 7° à 8°. 

Après l 'épinage, on fait encore deux services de lessive salée, e t d e u x 

fois aussi on a le soin d ' ép iner le recuit, c 'est-à-dire la lessive qu i a d o n n é 

au corps gras u n e par t ie d e son alcali : cette lessive n'est pas p e r d u e ; on la 

fait repasser, après son refroidissement, sur les mat ières des ba rqu ieux , 

afin d'utiliser la soude et le sel m a r i n qu 'e l le contient . 

La levée de la cuite a l ieu le t rois ième j o u r . Lorsque le ba t tage de la 

pâte a été r econnu nécessaire , au moyen d ' une pel le de bois appelée 

rediable, on r a m è n e la pâ t e d e bas en hau t , p e n d a n t une , deux ou t rois 

heures. Cette opérat ion a p o u r effet de lier la pâ te qu 'on moui l le s o u 

vent avec de petites quant i t és d e lessive t rès faible n e m a r q u a n t q u e 8° à 

10°, et quelquefois m ê m e avec de l 'eau p u r e . 

Un ouvrier habi le j u g e , à l 'aspect de la p â t e , s'il doit la moui l le r avec 

de l'eau p u r e ou avec de l 'eau alcaline, et c'est là u n point très i m p o r 

tant de la fabrication d u savon. E n effet, si l 'on ouvrait t r op la pâ te , 

c'est-à-dire si l 'on y ajoutait t rop d 'eau , le savon n ' aura i t pas de 

marbrure; s i , a u cont ra i re , on n e l 'abreuvai t pas assez et si on n e 

le battait pas su f f i samment , le savon n ' au ra i t pas assez de liant ; il 

serait f r iable , il se br iserai t sous l 'action d u couteau et n e donnera i t 

pas au fabricant le po ids su r lequel il a d û calculer le bénéfice de son 

opération. 

La marbrure d u savon de Marseille est d u e à u n savon à base de 1er 

interposé dans la pâ te , et quelquefois à d u su l fure de fer p rovenan t de 

l'action des sulfures alcal ins con tenus dans la soude su r d u fer qu i existe 

toujours dans les subs tances employées à la fabrication d u savon, ou qu 'on 

y ajoute quelquefois sous la forme de sulfate de p ro toxyde . 

Dans les mei l leures condit ions, c 'est-à-dire en employan t les mei l leures 

huiles d'olive qui composent les premières quali tés d e savon, on obtient 

175 parties de savon m a r b r é p o u r 100 de corps g r a s . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D a n s les composit ions mélangées d 'hu i l e d e g ra ine , on produi t 170 

par t ies d e savon. 

Ces r e n d e m e n t s n e s 'obt iennent néanmoins qu ' avec des hui les fraîches ; 

c a r ils pour ra i en t s 'abaisser encore d e 5 à 6 p o u r 100, si l 'on employait 

des hui les p rovenan t de gra ines échauffées p a r la fermentat ion, des 

hui le* décolorées p a r des acides, ou des hu i les qu i aura ien t séjourné 

p e n d a n t long temps en piles. 

La consommat ion d e soude factiee est d e 72 par t ies de soude p o u r 100 

d e corps g ra s . 

Les frais d 'exploitation et d e fabrication sont calculés , à Marseille, à 

ra ison d e 17 fr. 25 c. p o u r 100 k i logrammes de corps gras employés. 

A N A L Y S E D I S S A V O N S . 

On doit se proposer , dans ces analyses , d e d é t e r m i n e r les proport ions 

d 'eau , d'alcali et d 'acides gras q u e con t iennent les savons . 

La dé terminat ion d e l 'eau se fait tou jours en desséchant le savon à 

u n e t e m p é r a t u r e de 100°, j u s q u ' à ce qu ' i l n e p e r d e p lus d e son po ids ; 

on t rouve q u e le savon m a r b r é cont ient env i ron 30 p o u r 100 d 'eau, et 

l e savon b l a n c 45 p o u r 100 ; les savons m o u s en renfe rment jusqu 'à 

52 p o u r 100 . 

Lorsqu 'on veu t rechercher la p ropor t ion d 'alcal i con tenue dans u n 

savon, on b rû l e la m a t i è r e grasse qu ' i l cont ient d a n s u n e cui l ler de fer 

o u dans u n e capsule d e p la t ine . On t ransforme ainsi en carbonate de 

potasse ou de soude toute la potasse ou la soude , et l 'on dé termine la 

quan t i t é réel le d'alcali par u n essai a lca l imét r ique . 

P o u r reconnaî t re la quant i té d 'acide gras d ' u n savon, on le décom

pose p a r u n acide soluble ; les acides gras v iennent nage r à la surface 

d u l iquide ; il est facile a lors de les recuei l l i r et de dé te rminer leur 

poids . Lorsqu ' i ls n e se rassemblent pas facilement, on les mélange avec 

u n poids connu de cire qui dé te rmine la solidification des acides gras ; 

on obt ient u n e sorte de gâteau qui se solidifie à la surface de la disso

lu t ion , et qu ' i l est facile d e peser après l 'avoir desséché avec d u papier 

b u v a r d . 

Un bon savon de Marseille contient o rd ina i r emen t 6 p o u r 100 de soude, 

60 p o u r 100 d 'hui le , 34 p o u r 100 d 'eau . Un savon ver t ou m o u de bonne 

qual i té est formé de 10 p o u r 100 d e potasse, de 44 p o u r 100 d 'hui le et 

d e 46 p o u r 100 d 'eau . 

Les savons sont souvent fraudés avec des substances é t rangères , telles 

q u e les résines, l 'argile, dont on dé te rmine les propr ié tés pa r les procédés 

d ' ana lyse o rd ina i re . 
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F A B R I C A T I O N DES BOUGIES S T É A R I Q U E S . 

La fabrication des bougies s t éa r iquesaé t é la conséquence des beaux t ra

vaux de M. Chevreul sur les corps gras , et par t icul ièrement sur les acides 

stéarique et marga r ique . Cette indust r ie , devenue si impor t an te , a pr is 

naissance à Paris , d 'où elle s'est peu à peu propagée dans les principales 

villes de France et de l ' é t ranger . La bougie s téar ique remplace au jour 

d'hui d 'une manière à p e u près absolue les bougies d e cire et de b lanc 

de baleine dont le prix est beaucoup p lus élevé ; on doit r egarder cette 

nouvelle application de la chimie à l ' indust r ie et à l 'économie domest ique 

comme une des p lus uti les qui aient été faites depuis le commencement 

de ce siècle. 

Jusqu'à présent , il a été impossible de re t i rer indus t r ie l lement la stéa

rine du suif et des au t res mat ières grasses neut res , soit pa r la pression, 

soit à l'aide des dissolvants ; mais lorsqu 'on saponifie ces mat ières e t qu 'on 

décompose, par u n acide, le savon ainsi produi t , les acides margar ique , 

stéarique et oléique qui résul tent de cette décomposit ion, soumis à l 'action 

de la presse, se séparent en deux par t ies don t l ' une est l iquide, tandis 

que l 'autre, formée d 'acide s téar ique et ma rga r ique , const i tue u n e masse 

solide et b lanche. 

M. Chevreul avait constaté que les oxydes alcalins et alcali no- terreux 

déterminent la saponification des mat ières grasses ; deux habiles fabri

cants, MM. de Milly et Motard, eu ren t les p remiers l ' idée d 'appl iquer 

la chaux à l 'extraction industr ie l le des acides gras d u suif. Ils constatè

rent que cet oxyde, don t la va leur est d 'a i l leurs si min ime , saponifiait 

plus p romptement les corps gras que la potasse et la soude , parce que 

la chaux se mêle in t imement avec les matières grasses. 

Nous allons décr i re successivement les différentes opérat ions qui se 

pratiquent dans cette fabrication. La p remière consiste à t ra i ter le suif 

par la chaux. El le doit ê t re exécutée avec le p lus g r a n d soin. Si elle est 

faite avec négligence, les p rodu i t s sont mélangés de corps gras non a t t a 

qués ; ils b rû len t m a l et n e présenten t pas la sécheresse et la demi- t rans 

parence de la bel le bougie s téar ique. 1 

Pour procéder à la saponification de la mat iè re grasse pa r la chaux , on 

verse dans u n e cuve de sapin d u suif semblable à celui qu 'on emploie pour 

la fabrication de la chandel le . A la par t ie inférieure de la cuve se t rouve 

un serpentin de fer, de cuivre ou de p l o m b , percé d e t rous et destiné à 

amener dans la cuve de la v a p e u r d 'eau qui provient d ' un généra teur avec 

lequel le serpentin est en communica t ion . 

Le suif étant déposé d a n s la cuve, on le fait fondre en faisant circuler 

dans le serpentin d e la vapeur qui s'en échappe pa r les t rous . 
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On p répa re ensui te u n lait de chaux en ar rosant avec de petites q u a n 

tités d 'eau boui l lante des fragments de chaux vive d o n t le poids varie de 

10 à 14 k i logrammes p a r quin ta l mé t r ique de suif à saponifier : on délaie 

ensuite la chaux délitée d a n s u n e nouvel le quant i té d ' eau égale à celle de 

la mat iè re grasse . On verse ce lait d e c h a u x , p a r petites portions, 

dans la cuve à saponifier, en ayan t soin q u e l 'ébull i t ion soit cons tamment 

ma in tenue et la masse cont inuel lement brassée . 

Le mélange peu t ê t re fait avec u n rabot d e bois ; mais dans quelques 

fabriques montées en g r a n d on se sert de l 'apparei l suivant : 

On place au mil ieu d e la cuve u n a r b r e vertical d e fer reposant à sa 

par t ie inférieure su r u n dé éga lement d e fer. Cet a r b r e est a r m é à droite 

e t à gauche d e b ras hor izontaux qui sont e u x - m ê m e s m u n i s d 'aubes ou 

palettes de tôle, t ouchan t p resque le fond de la cuve. On m e t cet appa

reil en mouvemen t , a u moyen d ' u n e machine à vapeu r . Il arrive un 

m o m e n t où l e brassage s 'arrê te de lu i -même pa r la solidification du 

savon calcaire. 

La saponification d u r e o rd ina i rement u n e j o u r n é e ; mais il est utile de 

n e ret i rer q u e le l endemain mal in l 'eau qu i est dans la cuve et qui con

t ient la glycérine. 

Dès que la masse est suffisamment refroidie, on la re t i re de la cuve et 

on la brise en morceaux , don t les p lus vo lumineux n e doivent pas excé

der la grosseur d ' u n e noix. 

On peu t , p o u r cette opérat ion, employer la ba t t e qui ser t aux maçons 

p o u r battre (briser) le p lâ t re ; on peu t aussi employer le rouleau des 

jard in iers ou divers au t res appareils mis en m o u v e m e n t pa r u n e m a 

chine à vapeur . 

P o u r décomposer le sel calcaire, on se sert d ' u n e cuve d e bois conte

n a n t à sa par t ie inférieure u n serpent in de p l o m b ou de cuivre , comme 

nous l 'avons dit p o u r la cuve à saponifier. On jet te dans cette cuve le 

savon qu 'on veut décomposer , et l 'on verse s u r ce savon de l'acide su l -

furique é t endu d 'eau et m a r q u a n t 20° à l ' a réomètre de Baume . Cet acide 

est ajouté pa r petites por t ions ju squ ' à parfaite décomposition du savon 

calcaire ; ce q u e l 'on reconnaît facilement en examinant au fond de la 

cuve le sulfate de chaux qui s'y dépose. La décomposit ion est complète 

lo rsque le dépôt présente l 'aspect d ' u n e pâ te homogène n e renferman 

p lus de morceaux de savon non décomposé. 

Toute la mat iè re grasse étant venue à la surface d e l 'eau acide, on la 

décante dans u n e a u t r e cuve toujours m u n i e d 'un serpent in de plomb 

ou d e cuivre. On lui fait subi r a lors u n nouveau lavage avec l'acide 

sulfurique é tendu d 'eau et m a r q u a n t 20° à l ' a réomètre de Baume. On 

complète ainsi la décomposition d e la par t ie d u savon calcaire qui aurait 

p u échapper à l 'action d e l 'acide sulfurique con tenu d a n s la première 

cuve. On laisse alors reposer la mat ière grasse p e n d a n t qua t re heures ; 
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ensuite on la décante dans u n e a u t r e cuve m u n i e d ' u n serpent in et c o n * 

tenant de l 'eau o rd ina i re . 

On fait bouil l ir la ma t iè re avec cette eau p e n d a n t u n e h e u r e , afin d e la 

débarrasser d e que lques t races d 'acide sulfur ique qu 'e l le peu t conteni r , 

et on l ' abandonne à e l l e - m ê m e p e n d a n t q u a t r e heu re s . 

Le sulfate d e chaux qu i res te déposé d a n s la cuve d o n t on s'est servi 

pour la décomposition est lavé soigneusement , et l 'on en re t i re : 

1" Un excès d 'acide sulfurique qui est mi s à profit p o u r les d é c o m 

positions u l tér ieures ; 

2° De la mat ière grasse qui reste engagée dans la masse . 

La quanti té théor ique d 'acide sulfurique à 66", nécessaire à la d é c o m 

position d u savon calcaire, est de 11,8 p o u r 100 ; mais la p ra t ique exige 

l'emploi d 'une quant i té d 'acide sulfurique doub le de celle de la chaux 

dont on a fait usage, à cause de l 'excès d 'acide qui est indispensable p o u r 

une bonne décomposit ion, et en raison aussi des per tes qu i résul tent d ' u n e 

exploitation en g rand . 

La matière grasse p rovenan t d e la décomposi t ion d u savon calcaire 

est versée dans des mou le s de fer-blanc où elle se refroidit . Ces naoules 

doivent ê t re d e la d imension des p laques d e fer forgé qu i servent d a n s 

les presses à chaud don t il sera par lé p lus loin ; i ls ont la forme d ' u n e 

caisse à biscuit. Les acides gras se montent dans ces caisses en p laques 

ayant environ 3 cent imètres d 'épaisseur et pesant généra lement 5 k i lo 

grammes. Ces caisses, dites galettes, sont percées la té ra lement de deux ou 

trois t rous d 'environ 1 cent imètre d e d iamèt re , destinés à laisser écouler 

la matière grasse. Les galettes sont placées les unes à côté des au t res , 

de manière q u e la p remiè re se déverse d a n s la seconde, la seconde dans 

la troisième, et ainsi de suite j u squ ' à la de rn iè re : c'est donc un véri table 

système de cascades âu m o y e n d u q u e l il suffit de verser la mat iè re 

grasse dans la p remiè re galette p o u r les r emp l i r toutes . Il est ut i le , en 

hiver, de main ten i r à u n douce t e m p é r a t u r e l 'atelier qu i contient les 

galettes ; le froid pour ra i t nu i r e à la cristallisation des acides gras et l ' ex 

pression de l 'acide oléique deviendrai t p lus difficile* 

Lorsque la mat ière grasse est refroidie, on renverse les galettes p o u r 

en retirer les p laques moulées qu 'on appel le tourteaux. Ces t o u r t e a u x 

sont enveloppés dans u n croisé de la ine appelé malfite e t placés les u n s 

à côté des autres p a r couches de q u a t r e ou cinq sur le p la teau d ' u n e 

presse hydrau l ique verticale. La p remiè re couche est recouver te d ' une 

plaque d e tôle de la d imension d u p la teau ; la p l aque de tôle reçoit à 

son tour u n e couche d e qua t r e ou cinq tou r t eaux ; en cont inuant d e la 

même maniè re , on m o n t e u n e colonne d e tou r t eaux propor t ionnée en 

hauteur à l 'espace compris en t re le p la teau d e la presse et la p a r t i e 

inférieure de son sommier qu i fournit la résistance. Les tour teaux é t a n t 

ainsi disposés, on fait j oue r les pompes et l 'on presse g radue l l ement 
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p e n d a n t cinq à six h e u r e s . L'acide oléique se sépare des acides solides : 

on le recueil le et on le t r anspor te dans u n e cave où , p a r u n abaissement 

de t empéra tu re , on obt ient des dépôts d e mat iè re solide, qui sont e n 

suite versés d a n s le couran t de la fabrication. La t empé ra tu r e à laquelle 

on soumet les mat ières hui leuses p rovenan t de la pression à froid qui 

t i e n t d ' ê t re décr i te doit se r app roche r a u t a n t q u e possible de 5°, 
afin d 'obtenir pa r les- dépôts la p lus g r a n d e quant i té possible d'acides 

solides. La pression à froid é tant t e rminée , on procède à u n e seconde 

pression qui , cette fois, se fait à chaud dans u n e presse hydrau l ique h o 

rizontale m u n i e d e p laques de fer forgé d e 1 cent imètre 1 ¡1 d 'épaisseur. 

On chauffe les p laques , soit en les p longean t dans u n e boîte d e fonte con

t enan t de la vapeur d 'eau, soit en les p laçan t d a n s de l 'eau bouillante 

don t on a élevé le point d 'ébull i t ion p a r u n e addi t ion sal ine : il y a des 

p laques qui sont creuses et qui reçoivent d a n s leur cavité u n j e t de vapeur 

qui les échauffe. 

On place les tour t eaux , toujours contenus dans l eu r enveloppe de mal -

fite, dans des mate las de crin appelés étreindelles. Ces étreindelles sont 

également employées dans la fabrication des hui les de colza elles se 

composent d e deux feuillets d e la dimension des p laques . C'est u n tissu 

fait avec une chaîne et u n e t r a m e présen tan t u n e surface t rès rugueuse , 

pa r semée d e cellules qu i fixent la mat ière grasse d u t ou r t eau et l ' empê

chent de s 'é tendre. 

Les tou r t eaux , é tan t logés en t r e d e u x feuillets d 'é t re indel le , sont placés 

e n t r e deux p laques chaudes qu i reposent d a n s la bâche d e la pressé j on 

commence alors la pression t rès g raduée , qu i d u r e envi ron trois quarts 

d ' h e u r e . On recueille au-dessous d e la bâche d e la presse des résidus de 

consistance bu ty r euse q u ' o n fait r e n t r e r d a n s le cours de la fabrication 

e t qu i fournissent de nouveaux p rodu i t s solides. 

Les tou r t eaux blancs , qu i sont u n mélange d 'acide s téar ique et d'acide 

marga r ique , sont re t i rés d e leurs enveloppes d e malfite et épluchés ; 

u n ouvr ie r les passe en r evue et r e t r anche avec u n couteau les bords 

qui au ra ien t échappé à la pression e t sera ient restés j au n es ou qui 

n ' au ra i en t pas acquis le degré d e b l ancheu r vou lue . Chaque tourteau 

b lanc pèse environ 1 k i logramme. Le tou r t eau primit i f , formé pa r les 

acides g ras m o u s , pesait 5 k i logrammes . Il y a d o n c eu réduct ion au 

c inquième. 

Les tour teaux , ainsi triés et ép luchés , sont portés dans u n e cuve de 

bois b lanc , m u n i e à son fond d ' un serpent in de p l o m b . On l eu r fait subir 

a lors u n lavage avec de l 'eau aiguisée d 'acide sulfurique m a r q u a n t 7° eu 

8° ; d e cette man iè re , o « débar rasse l a mat iè re grasse des impuretés et 

pa r t i cu l iè rement d e l 'oxyde de 1er qu 'e l l e contient souvent . Après ce 

lavage, on la fait passer d a n s u n e cuve r empl i e d 'eau douce. On verse 

d a n s cette cuve des b lancs d 'œufs ba t tus (environ 100 blancs d'œufe 
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pour 1000 k i logrammes d e mat iè re grasse). On po r t e tou te la masse à 

l'ébullition pendan t u n q u a r t d ' h e u r e . L ' a lbumine de l 'œuf clar ine le 

corps gras en s ' emparant mécan iquemen t de toutes les substances é t r an -

gères qu'il pouvait tenir en suspension. Les acides gras solides sont alors 

suffisamment p u r s et peuven t ê t re convert is en bougies. 

Des mèches. — Les mèches des bougies s téar iques se composent de 

la réunion de trois fils de coton formant u n e tresse ou natte : elles 

doivent être imprégnées d ' u n e dissolution d 'aeide bor ique qui , en fai

sant incliner la m è c h e , facilite sa combust ion et présente en o u t r e 

l'avantage de r édu i r e les cendres à u n t rès petit vo lume en les vitrifiante 

Dans 100 parties d 'eau, on fait d issoudre 1,5 par t ie d'acide bor ique très 

pu r ; on immerge les mèches dans cette d issolut ion, on les re t i re de la 

liqueur, on les expr ime for tement ; on les fait sécher, et on les emploie t 

dans cet état. 

Le moulage des acides g ras a p ré sen té d'assez g randes difficultés à 

l'époque de la création des premières fabriques de bougies s téariques. 

Les acides marga r ique et s t é a r i q u e , versés à l 'état l iquide dans des 

moules, y cristallisent et fournissent des bougies à surface moirée , d ' un 

aspect peu agréable et d ' u n débit commercia l t rès difficile. P o u r pa re r 

à ce grave inconvénient , avant de couler la bougie, on fait fondre c o m 

plètement la mat ière , e t on laisse la t e m p é r a t u r e s 'abaisser peu à peu 

en remuant le corps gras ; on t roub le ainsi la cristallisation en amenan t 

le corps gras à l 'état de pâ te l iquide : c'est a lors qu 'on le fait couler dans 

des moules qui ont été préa lablement chauffés dans de l 'eau ou dans u n e 

étuve, et portés à u n e t e m p é r a t u r e qu i est à peu p rès celle d u point de 

fusion de la mat ière grasse. 

Les acides gras passent r ap idemen t d e l 'état l iquide à l 'état solide, et 

dans ce cas ne cristallisent point : ils se m o u l e n t exactement contre la 

paroi interne d u t u b e qui les reçoit , réchauffement de celui-ei favorisant 

le moulage et dé t e rminan t l 'expulsion des bul les d'air qui se t r o u 

veraient emprisonnées sans u n échauffement préa lable . Les bougies que 

l'on obtient a lors sont parfa i tement lisses, unies et exemptes d e cr is ta l 

lisation. 

On ajoute o rd ina i rement aux acides gras , qui vont ê t re convertis en 

bougies, des quant i tés infiniment pet i tes d e b leu de Prusse , ou mieux 

encore de bleu d ' o u t r e m e r . 

On donne aux bougies le dern ier degré d e b lancheur en les exposant 

à l'aetion de la l umiè re solaire. 

Un grand n o m b r e de fabricants a joutent à la mat iè re grasse deux à trois 

centièmes de son poids de cire avant de la couler dans des moules . Cette 

addition a p o u r bu t de r e n d r e les bougies moins friables. 

On peut évaluer à 45 p o u r 100 la propor t ion des acides solides fournis 

par le suif. Celui d e mou ton en d o n n e p lus q u e toutes les au t res m a -
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t ières grasses ; après le suif de m o u t o n vient le suif de bœuf. Le -beu r r e 

rance, ou de qual i té inférieure, pour ra i t aussi servir à la fabrication des 

acides gras solides. 

B U B A T O N F A I T A V E C L ' A C I D E O L É I Q U E . 

Le complément t rès ut i le d ' une fabrique d e bougie s téar ique est une 

fabrique de savon. Nous donne rons ici le procédé qu 'on suit pour 

opére r la conversion d e l 'acide oléique en savon du r . On verse dans 

u n e chaudière d e fer 1000 ki logrammes d 'acide o l é i q u e ; cette chau 

dière est chauffée, soit à feu n u , soit avec u n serpent in de fer pa r t an t 

d ' un générateur , et y revenant ensuite après s 'être en rou lé plusieurs 

fois su r l u i - m ê m e au fond de la chaud iè re . La vapeur , enfermée dans 

u n circuit cont inu, c o m m u n i q u e u n e par t ie de sa cha leu r aux matières 

que renferme la chaudière , et les m e t en r appor t d e t empé ra tu r e avec le 

généra teur . 

L'acide oléique ayant été in t rodui t dans la chaudière , on commence à 

chauffer, et, à pa r t i r de ce m o m e n t , on verse de la lessive de soude ; la 

combinaison s 'opère immédia tement . On ajoute d e la lessive jusqu ' à ce 

q u e l 'acide gras se dissolve complè tement . 

Lorsque la masse est homogène, et que le savon a acquis le degré de 

causticité nécessaire p o u r les usages auxquels il est dest iné, l 'opération 

est te rminée . On laisse alors reposer le savon p e n d a n t v ing t -qua t reheures 

en contact avec sa lessive. 

Les lessives qu i o n t servi à u n e p remière opérat ion sont employées 

p o u r dissoudre d e nouveau de la soude et se rvent aux opérat ions sui

vantes : mais il a r r ive un m o m e n t où elles se t rouven t chargées d 'un 

excès d ' impure tés de tou te n a t u r e , il convient a lors de les rejeter de la 

fabrication ; mais on n e doit le faire qu ' ap rès s 'être assuré qu'elles ont 

pe rdu , pendan t leurs passages successifs dans la chaudiè re , tou t l 'alcali 

qu'el les contenaient . 

Quand on ret i re le savon de la chaudière , on le verse dans de grands 

vases de bois appelés mises, ayan t la forme de carrés al longés. 

Le savon é tant froid, on démon te les mises, on enlève les parois l a té 

ra les : le savon est mis à n u ; on le débi te en g rands morceaux en le 

coupant avec un fil de fer enroulé à ses deux extrémités su r deux poi

gnées ; on le subdivise en morceaux , suivant les besoins d u commerce. 

100 ki logrammes d 'acide oléique donnen t 145 à 150 k i logrammes de 

savon de soude s o r t a n t des mises. 
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F A B R I C A T I O N SES BOUGIES P A R ï . ' A C I D I F I C A T I O N E T L A 
D I S T I L L A T I O N DES C O R P S G R A S N E U T R E S . 

La saponification des corps gras neu t res (huiles fixes, graisses, suifs, etc.) 

peut être réalisée de trois manières pr incipales : 

1° Par les alcalis ; 

2° Par les acides énergiques ; 

3° Par l 'action de la cha leu r . 

Pendant longtemps la fabrication des bougies a eu p o u r base exclusive 

le premier de ces procédés , c ' e s t -a -d i re l 'emploi des alcalis et par t icu l iè 

rement de la chaux, et la décomposi t ion d u savon calcaire p a r u n acide 

faible. Aujourd 'hui l 'acidification des corps gras s 'opère soit a u moyen 

de l'acide sulfurique, soit p a r l 'action de la cha leu r et de la vapeur d ' eau . 

En 1841 et 1842, M. Dubrunfau t eut l ' idée de distiller les corps gras 

neutres, sous l ' influence d ' un couran t de vapeur d'eau l ib re , injectée 

directement a u fond d ' u n apparei l con tenan t des mat ières grasses , p r é a 

lablement portées à u n e t e m p é r a t u r e élevée. M. Dubrunfau t r econnu t 

qu'en élevant les corps gras neu t r e s à la t e m p é r a t u r e de 325" à 330°, il 

s'opère dans leur const i tu t ion u n e modification qui p e r m e t ensu i te à ces 

corps gras d 'ê t re distillés avec la m ê m e facilité que s'ils avaient été p réa

lablement saponifiés. 

Cette observation s 'accorde parfai tement d 'a i l leurs avec les expériences 

faites à une époque déjà éloignée pa r divers chimistes, et pa r t i cu l iè rement 

par MM. Dupuy , Bussy et Lecanu, qu i avaient examiné les acides gras 

produits pa r l 'action de la cha leur su r les corps neu t r e s . 

MM. Tribouillet et Masse ont mi s en p ra t ique le brevet de M. D u b r u n 

faut, dans u n e usine établie à Neuilly et dans laquel le ils distillent environ 

6000 ki logrammes de graisse pa r j o u r . 

Les matières employées sont les graisses les p lus c o m m u n e s , et p a r t i 

culièrement celles des abat toi rs , des intest ins d ' an imaux , des ép luchures 

de suif, des eaux d e lavage des vaisselles, les graisses d 'eau, celles extraites 

des eaux p rovenan t d u lavage des laines. Le point d e fusion de ces graisses 

varie ent re 21° et 26°; l 'hui le de pa lme , qu i est également employée en 

très grande quan t i t é d a n s cette fabrication, fond en t re 30° et 31°. 

Dans de grandes chaudières ou bassins chauffés à la v a p e u r , on fait 

réagir sur les corps gras u n e quant i té d 'acide sulfur ique concentré 

qui varie d e 6 à 15 p o u r 1 0 0 , suivant la n a t u r e des corps gras qu 'on 

emploie. Les hui les d e pa lme , et sur tou t les graisses extrai tes des 

eaux provenant d u lavage des l a i n e s , qu i renferment des acides gras 

tout fo rmés , exigent moins d'acide sulfurique q u e les au t res matières 

grasses. 

On por te la t e m p é r a t u r e d u mélange à p lus de 100°. On agite vivement 

et l'on prolonge l 'opérat ion p e n d a n t quinze à vingt heures . Il se dégage 
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d e l 'acide ca rbonique et su r tou t d e l 'acide sulfureux ; il se p rodui t de 

l'eaU qui abaisse le degré de l 'acide au-dessous de 5 0 ° d e l 'aréomètre, et 

il se forme a u fond d e l 'apparei l u n dépôt c h a r b o n n e u x , ordinairement 

g lu t ineux . Ce dépôt , p o u r les graisses d 'os , est o rd ina i rement de 8 à 9 

p o u r 1 0 0 . P o u r l 'hui le de p a l m e , il est moins abondan t . Ce rés idu contient 

encore des acides gras qu 'on peu t en ex t ra i re . 

P a r l e t ra i t ement à l 'acide qu i vient d 'ê t re ind iqué , les corps gras se 

colorent for tement ; ils p r e n n e n t u n e appa rence cristal l ine et se solidifient, 

cajr le po in t d e fusion est po r t é : 

P o u r l e s g ra i s ses d ' o s et au t r e s g ra i s ses a n a l o g u e s , . . à 36° . 

P o u r l e s m ê m e s g r a i s s e s a p r è s l e l a v a g e à l ' e a u . . . à 38° . 

P o u r l ' h u i l e d e p a l m e à 3 8 ° . 

P o u r l ' h u i l e d e p a l m e a p r è s s o n l a v a g e à l ' e a u . , * ~ a hk\ 

Dans la solidification des corps g r a s n e u t r e s , l 'acide sulfurique ne 

sépare pas à l 'état d 'ac ide sulfoglycérique tou te la glycérine contenue 

d a n s les graisses ; car celles-ci , après l 'action d e l 'acide sulfurique, four

nissent encore u n e petite quant i té de g lycér ine lo rsqu 'on les saponifie 

avec les alcalis . 

La solidification, c ' e s t -à -d i re l 'élévation qu 'on observe d a n s le point 

d e fusion des mat ières g ras ses , ap rès l eu r acidification, n 'est pas due 

u n i q u e m e n t à l eu r t ransformat ion en acide g r a s , p a r suite d e la des

t ruc t ion ou d e l 'é l iminat ion d e la totalité ou de la p lus g rande partie 

de la g lycér ine ; mais il faut l ' a t t r ibuer pr inc ipa lement à l 'action de 

l 'acide sulfur ique s u r l 'acide oléique ou su r la pa r t i e l iquide des corps 

g ras (M. T r ibou i l l e t ) . 

U n fait impor t an t semble veni r à l ' appui d e cette assertion ; quand 

on t ra i te p a r l 'acide sulfur ique concen t ré l 'acide oléique obtenu par 

la saponification d u suif, au m o y e n d e la c h a u x , on observe u n dépôt 

c h a r b o n n e u x c o m m e dans l 'expér ience indiquée p récédemment ; l'acide 

gras se solidifie, et son point d e fusion est d ' au t an t p lu s élevé q u e la tem

p é r a t u r e d u mélange a été p lu s h a u t e et la p ropor t ion d 'acide sulfurique 

p lu s cons idérab le . 

Après le t r a i t ement p a r l 'acide sulfur ique, l 'hui le d e p a l m e (fusible à 

3 0 ° 1 /2) n ' a gagné q u e 5 ° 1 / 2 en solidité ; ruais après son lavage à l 'eau, 

elle gagne en p l u s 6° 1 /2 en solidité, elle est fusible à 44° 1 /2 e t présente 

u n e cristallisation p l u s p rononcée . Après la disti l lat ion, le point de fusion 

de la masse est env i roa 46°. 

On doit donc a d m e t t r e q u e la h a u t e t e m p é r a t u r e à laquel le s 'opère la 

distillation peu t avoir u n e influence sur la solidification des p rodu i t s . 

L 'eau d e lavage d e s corps gras t ra i tés à l 'acide est colorée et acide. 

La disti l lation des corps g ras , ap rès l eur acidification par l 'acide s u l -

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BOUGIES STÉARIQUES OBTENUES PAR L'ACIDIFICATION. 479 

fmïque e t leur lavage à l 'eau, s 'opère sous l ' influence d ' un courant d e 

vapeur d 'eau qui t raverse des tubes chauffés au rouge où elle est soumise 

à la tempéra ture d e 350° à 4 0 0 ° : à u n e t e m p é r a t u r e moins élevée, la 

distillation serait t rop lente . Cette vapeur surchauffée est injectée au fond 

de l 'appareil distillatoire où elle arr ive pa r u n e sorte de p o m m e d 'arrosoir 

ou un serpentin pereé de t rous qui la divisent. 

La vapeur n 'agit pas seulement d ' une man iè re mécanique p o u r e n 

traîner les vapeurs t rès denses d'acides g r a s ; elle agit ch imiquement 

en séparant la glycérine des co rps gras . (M. Tribouil let . ) 

Quand la distillation est en activité, le r a p p o r t des acides gras et de 

l'eau qui passent à l a distillation est à peu près c o m m e 1 est à 2, au 

commencement et à la fin de l 'opérat ion, et c o m m e 2 est à 3 au milieu. 

Au commencement , cette eau contient quelquefois u n peu d 'hydrogène 

sulfuré, de l 'acide sulfur ique, des traces d 'acides gras et de l 'acroléine. 

L'alambic est de forme lent iculaire . 

Les produits condensés se séparent de l 'eau immédia tement , mais 

quelquefois ils s'y émuls ionnent p e n d a n t que lques ins tants . 

La quant i té de mat ière soumise à la distillation est de 1 0 0 0 à 

1100 k i logrammes. L'opération d u r e de treize à quatorze heures . Le 

résidu qui reste dans l 'apparei l est inodore et sans saveur . 11 a l 'aspect 

de la poix noire . 

La distillation ne commence q u e q u a n d la t e m p é r a t u r e est à 2 0 0 ° . El le 

s'élève, sur tout à la fin de l 'opérat ion, à 2 6 0 ° environ. 

Les premiers p rodu i t s qu i passent à la distillation sont colorés par u n e 

sorte de mousse ou d ' écume qu ' en t ra îne le couran t de vapeur d 'eau. 

Ceux qui viennent ensuite sont les p lus beaux . 'En les fractionnant d u 

commencement à la fin, l eur point de fusion est : 

Pour l'huile de- palme do la Pour la graisse d'os 
côte d'Afrique. |et graisses analogues. 

1° 54° 1/2 40° 

2° 52° 41° 

3* 48° ¿1° 

4°. . . . . . . 46° 42° 1 / 2 

5° 44° 44° 

6° 41° 45° 

7" 39° 1 /2 41° 

Par la pression à froid, l 'hui le d e p a l m e n e d o n n e que t rès peu d'acide 

gras liquide. Les p rodu i t s d e l à fin de l 'opérat ion peuvent cependant être 

pressés avantageusement . 

Le résidu de la distillation est pour l 'hui le de pa lme de 4 à 5 pour 1 0 0 ; 
pour les graisses d 'os, il est de 6 à 7 . 

Le procédé proposé p a r M. Dubrunfau t ( c ' e s t - à -d i r e le chauffage des 
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graisses à la t e m p é r a t u r e d e 325° à 330", avant l eur distillation par un 

courant de vapeur ) d o n n e moins d e r é s i d u ; car, p o u r l 'hui le d e palme, 

le résidu n 'es t q u e d e 5 à 6 p o u r 100 : mais p o u r toutes les diverses espèces 

de corps gras , la solidification est moins g r a n d e , et en cela le procédé est 

moins avantageux. Cependant les p rodu i t s l iquides ob tenus sont plus 

propres à la fabrication des savons q u e ceux qu i p rov iennen t d u t ra i te 

m e n t des corps g r a s p a r les acides . 

Du reste , l'acidification complè te des corps gras p a r la vapeur s u r 

chauffée, qu i a été consta tée d ' une man iè re t rès ne t te pa r M. Wilson et 

appl iquée en g r a n d à l 'hu i le d e p a l m e par cet habi le industr ie l , doit 

opérer p rocha inemen t , d a n s la fabrication des bougies s téar iques , une 

•véritable révolut ion. 

C I R E S . 

P a r m i les cires, les unes appar t i ennen t à la n a t u r e végétale , et se 

t rouvent su r les feuilles, les fleurs, les fruits, les tiges d 'un g rand nombre 

d e p lantes ; les au t r e s d é p e n d e n t d e l 'organisation an imale , et suintent 

à t ravers les parois de l ' abdomen de que lques insectes de la famille des 

hyménop tè res . 

On avait c r u p e n d a n t long temps que les abeilles prena ien t la cire 

tou te formée sur les végétaux et s'en servaient p o u r const rui re leurs 

cellules ; Huber , le p remie r , émit l 'opinion q u e les abeilles pouvaient 

t ransformer le sucre d e leurs a l iments en cire . Cette opinion, admise par 

Grund lach , a été vérifiée dans ces dern ie rs t emps pa r MM. Milne Edwards 

et Dumas ; en séquest rant des abeilles et l eu r d o n n a n t d u miel pour 

nou r r i t u r e , ces savants ont p u démon t r e r q u a la quant i té de cire p ro 

dui te p a r ces insectes est beaucoup p lus g r a n d e q u e celle q u e contenaient 

leurs a l iments , ou que les abeilles pouvaient contenir e l les-mêmes, lors

qu 'on les avait in t rodui tes d a n s la r u c h e . 

Les recherches d e sir George S taunton et d e Stanislas Julien ont 

démont ré que la cire d e Chine est u n e sécrétion an imale produi te pa r un 

insecte au t r e q u e l 'abeille c o m m u n e . 

Les cires on t été p e u étudiées jusqu ' i c i , et n o u s n e possédons de 

données complètes q u e sur la cire des abeilles et sur la cire de Chine. 

CIRE DES ABEILLES. 

La cire qu ' on t rouve dans le commerce se présente sous deux aspects 

différents. 

Lorsqu 'on p r e n d les cellules des abeilles, et qu ' on les fait fondre sans 

leur faire subir a u c u n e espèce d e purification, on obt ient une cire de 

couleur j aune , don t le point d e fusion est à 62° ou 63°. 

Cette cire, exposée à l 'air e t à la lumière , pe rd sa couleur ; elle consti-
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ACIDE CÉROTIQUE. 481 

tue alors la cire b lanche dont le point d e fusion est en t r e 64° ou 65°. 

M. Lewy a analysé compara t ivement la cire b lanchie su r le p r é et la 

cire jaune ; il a t rouvé dans cette dern iè re p lu s de carbone et moins 

d'oxygène. 

Tout le m o n d e sait q u e la cire est su r tou t employée à la confection des 

bougies ; qu'el le est o rd ina i rement j a u n e , et q u e , p o u r la b lanchi r , on 

l'expose, en lames minces , à l 'influence de l 'air et de la l u m i è r e . 

On a essayé de b lanch i r la cire en la soumet tan t à l 'action d u c h l o r e ; 

la cire se décolore, il est vrai , mais elle ret ient toujours du chlore qui , 

pendant la combust ion de la bougie , présente l ' inconvénient d e p rodu i r e 

de l'acide ch lorhydr ique . 

C'est en examinan t l 'action d u chlore su r la c i re , q u e Gay-Lussac a 

constaté le premier p h é n o m è n e de subst i tut ion ; il a r econnu en effet que 

la cire, en a b a n d o n n a n t au chlore 1 équivalent d ' hydrogène qui se déga

geait à l 'état d 'acide ch lo rhydr ique , conservait , à la place de cet équ iva 

lent d 'hydrogène, 1 équivalent d e ch lo re . 

La composition de la cire para î t p lu s compl iquée qu 'on n e le croyait 

il y a encore que lques années . On y admet ta i t a lors deux substances : 

l'une, très s o l u b l e d a n s l 'alcool, était la cérine; l ' a u t r e , beaucoup moins 

soluble dans ce l iquide, était la myricine. (MM. Boudet et Boissenot.) 

Indépendamment d e ces deux mat ières , M. Lewy a d m e t l 'existence 

d'un troisième corps qu ' i l n o m m e céroléine. 

Ce chimiste considère la cérine comme u n e subs tance n e u t r e qui , t rai tée 

par la potasse, donne u n acide qu' i l n o m m e acide cérinique. 

M. Brodie pense q u e la cér ine n 'es t pas n e u t r e , mais qu 'e l le const i tue 

un véritable acide, auque l il a d o n n é le n o m d'acide cérotique. 

ACIDE GÉROTIQUE. C 5 W O « = C H H 5 3 0 3 , H O . 

L'acide cérotique est solide ; il fond à 78°, et p r e n d p a r le refroidisse

ment une apparence cristall ine t rès prononcée . Lorsqu ' i l est p u r , il se 

volatilise sans décomposit ion ; mais lo r squ 'on le soumet à l 'action de la 

chaleur, à l 'état i m p u r ou à l 'état de mélange avec les au t res é léments de 

la cire, on ne le r e t rouve p lus dans le p r o d u i t de la disti l lation. 

On obtient l 'acide cérot ique en t ra i t an t à p lus ieurs reprises la cire 

par l'alcool boui l lant , j u squ ' à ce que le point de fusion d u dépôt obtenu 

par le refroidissement soit à 70°. L'acide ainsi p r épa ré n 'est pas encore 

pur; on le dissout d a n s u n e g r a n d e quant i té d'alcool boui l lant , e t l 'on 

précipite la dissolution p a r l 'acétate de p l o m b . Le d é p ô t , épuisé à 

chaud par l 'alcool et p a r l 'é ther , est décomposé p a r l 'acide acétique 

concentré. On le fait cristalliser dans l 'alcool, et il const i tue alors l 'acide 

cérotique p u r . 

Du reste, en faisant cristalliser à p lus ieurs reprises la cire dans l 'alcool, 

v. 31 
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482 CORPS GRAS. 

on finit par obtenir l'acide cérotique sensiblement pur, dont le point de 
fusion est à 78°, comme celui de l'acide obtenu par le procédé qui yiept 
d'être indiqué. 

La cire contient les 22 centièmes de son poids d'acide cérotique. 

ACIDE CHIOROCÉROTIQUE. G5<H<2Cll20« = G^HOCl'ÎOMîO. 

L'acide cérotique perd, par l'action du chlore, 12 équivalents d'hydro
gène qui sont remplacés par 12 équivalents de chloi'e. 

L'acide chlorocérotique se présente sous la forme d'une matière jaune, 
visqueuse et transparente. 

M- Prodie a pu vérifier la formule de cet acide par l'analyse de l'éther 
çhlorocérotique. 

ÉTUEB CÉROTIQUE. ^HSO.C^H^O*. 

Lorsqu'on fait passer un courant d'acide chlorhydrique dans un» dis
solution alcoolique d'acide cérotique, ce dernier s'éthérifie. 

L'éther ainsi formé est solide et fond entre 59° et 60°. 

MYRICINE. C°*H92o«. 

La myricine constitue la partie de la cire qui est presque insoluble 
dans l'alcool. Elle exige pour se dissoudre 200 parties au moins d'alcool 
bouillant. Lorsque la cire a subi plusieurs traitements par l'alcool, la 
myricine encore impure qui ne s'est pas dissoute, reprise par l'éther 
bouillant, laisse déposer une poudre cristalline dont le point de fusion 
se fixe invariablement à 72° (M. Brodie). Cette poudre est la myricine 
pure. 

La myricine, soumise à l'action prolongée des dissolutions alcalines 
concentrées et bouillantes, se change en acide palmitique C 3 3 H 3 î O* et en 
un alcool particulier, la mélissine C 6 0 H ( i 2 O 2 , qui a beaucoup d'analogie 
avec la cérotine. 

La mélissine, traitée par la potasse ou la chaux, se transforme en acide 
mélissique C*°HcoO*. Le chlore produit avec elle un composé analogue au 
chloral. La mélissine se décompose par la distillation en acide palmitique 
et en un carbure d'hydrogène solide C 6 0 H 6 0 , qui fond à 62°. 

CÉROLÉINE. 

Cette substance, découverte par M. Lewy dans la cire, s'obtient par 
l'évaporation de l'alcool, lorsque l'acide cérotique s'est déposé : elle est 
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Elle, 

La cire est donc fermée d e trois substances, qu i sont : l 'acide cé ro -

tique (cérine), la myricine, la céroléine. 

D'après M. Brodie, les cires d 'Eu rope cont iennent cons tamment de 

l'acide cérotique, mais il n ' a pas re t rouvé cet acide dans u n échantil lon 

de cire d'abeille p rovenant de l 'île de Ceylan. 

MIL Baudet et Boissenot avaient r econnu l 'acide marga r ique p a r m i les 

produits de la distillation sèche de la cire, 

M. Etlling, et p lus t a r d M. Gerhard t , on t confirmé la présence de cet 

acide, et t rouvé q u e l 'hydrogène carboné solide qui l 'accompagne est la 

paraffine. M. Gerhard t , examinant ensuite les produi ts l iquides de la dis

tillation de la cire, a r econnu que les hydrogènes carbonés hu i leux qu i 

s'y trouvent sont isomériques avec le gaz oléfiant. 

M- Poleck a signalé p a r m i les p rodu i t s l iquides de la distillation d e 

la cire la p résence de l 'acide acét ique et de l 'acide mé tacé t ique , et 

parmi les produi t s solides, u n acide qu i para î t ident ique avec l 'acide 

palmitique. 

En faisant bouil l ir 1$ c i re avec l 'acide azotique, M. Gerhard t a obtenu 

de l'acide œnanthy l ique , de l 'acide pimél ique, de l'acide adipique, de 

l'acide Upjque et de l 'acide succinique. M. Ronalds avait déjà constaté la 

formation de ce de rn ie r acide dans la m ê m e réact ion. 

CIRE DE CHINE. C 1 0 8 r l 1 0 8 0 4 . 

Cette substance est, comme la cire des abeilles, un p rodui t de sécré

tion d'un insecte de la famille des hyménop tè res . El le se confond, pa r 

sa blancheur et son aspect, avec le b l anc de baleine. El le fond à 53 ' , ' 

elle est peu soluble dans l 'alcool et d a q s l 'é ther boui l lant ; mais elle 

se dissout dans l 'hui le de n a p h t e boui l lante et cristallise pa r le refroi

dissement. 

D'après M. Brodie, cette oire peut ê t re considérée comme u n cantate 
d'oxyde de cérotyle, ayan t la formule C 1 0 8 H 1 U ° 0 4 = C 5 4 H 5 5 O , C S 4 H 5 3 0 3 . 

Traité par l 'hydrate d e potasse fondu, elle se décompose en acide céro

tique et en cérotine C 5 4 H 5 0 0 2 . 

Cio8Hio8o4 + KO, HO = K 0 , C 5 4 H 5 3 0 3 + C5<H 5 6 0 2 . 

CÉROTINE. C 5 4 H s 6 0 2 . 

La cérotine est u n e subs tance neu t r e , fusible à 7 9 ° . Chauffée avec d e 

la chaux potassée, elle dégage de l ' hydrogène et se t ransforme en acide 

molle, très soluble dans l 'alcool et l 'étlier à froid ; elle fond à 28°,5. 

est acide. La cire en contient 4 à 5 p o u r 100. 
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Les recherches de M. Brodie font donc entrevoir u n e nouvel le série 

alcoolique para l lè le à celles de l 'esprit de bois , d e l 'alcool, de l 'huile de 

p o m m e de te r re , de l 'é thal , e tc . , et dont les t e rmes connus sont : 

L'hydrocarbure C 5 4H 5 4 , cérotène. 
L'alcool < . . . C^H^O2, cérotine. 
L'acide C 5 4H 5 30 3 ,HO, acide cérotique. 
L'éther C 4H50,C5 4H 3 50 3, éther cérotique. 

CIRE DES ANDAQUÍES. 

La cire des Andaquíes vient d 'Amér ique , et est sécrétée par u n petit 

insecte qu i , dans le pays , por te le n o m d'Avesa, et appar t i en t au même 

genre que les abeilles. On purifie cette cire en la t ra i tant pa r l 'eau chaude ; 

elle fond à 77° ; sa densi té à 0° est 0 ,917. 

cérotique. Cette réaction tend à faire considérer la cérotine comme étant 

l'alcool de la série cérot ique. 

Nous avons dit q u e la cire de Chine, t rai tée pa r la chaux potassée, se 

décompose en acide cérot ique et en cérotine ; la masse é tan t repr ise par 

l 'eau, on précipite l 'acide cérot ique à l 'état d e cérotate de bary te : la cé

rot ine res te alors d a n s les eaux mères , d 'où on l 'extrait en t ra i tant ces 

l iqueurs p a r l 'alcool et faisant cristalliser. 

Le chlore agit su r la cérot ine ; le composé qui se forme paraî t être un 

mélange de p lus ieurs p rodu i t s . 

L'acide sulfurique s 'unit à la cérot ine et d o n n e u n e combinaison 

neu t re , soluble d a n s l 'eau, l 'alcool et l ' é ther . 

I o rsqu 'on soumet la cérot ine à la distil lation, u n e par t ie passe sans 

al térat ion, l ' au t re se décompose en eau et en cérotène C 5 4 H 5 4 . 

CÉROTÈNE. C 5 4H 5 4 . 

Le cérotène est u n composé solide, cristal l in. Il fond à 57° et présente 

l 'aspect d e la paraffine. Lorsqu 'on le p r épa re en dist i l lant la cérotine, il 

est mé langé avec d e l 'acide cérot ique ; on sépare ce de rn ie r en le saponi

fiant p a r la potasse et en lavant à p lus ieurs reprises avec de l 'eau : on fait 

ensui te cristall iser le cérotène d a n s l 'alcool et dans l ' é ther . 

P a r l 'action du ch lore h u m i d e , le cérotène pe rd 19 équivalents d 'hy 

drogène , qui sont remplacés pa r 19 équivalents de chlore : il se forme 

ainsi d u cérotène chloré C 5 4 H 3 5 C l 1 9 . 
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CEROXYUXE. 4 8 5 

Elle contient trois substances différentes : 

[>a céroxyline , 

La cérosie . , 

Une matière huileuse. . . . 

environ 50 pour 100. 

45 

5 

(M. LEWT.) 

C'est en s ' appuyant su r la différence de solubili té d a n s l 'alcool qu 'on 

sépare ces substances les unes des au t res . 

La cérosie, ou cire de la canne à sucre , a été é tudiée successivement 

par M. Avequin, M. Dumas , et d a n s ces de rn ie r s t emps par M. Lewy. 

Elle s 'obtient en rac lant l 'écorce de la canne à sucre , s u r t o u t de la 

variété violette, et se p résen te alors sous forme de poussière b l anche . 

Pour l 'obtenir p u r e , il faut ensui te la faire cristalliser à p lus ieurs repr i ses 

dans l 'alcool. 

La cérosie se combine avec l 'acide sulfurique p o u r d o n n e r u n acide 

sulfocérosique. Pa r l 'action de la chaux potassée, elle fixe 1 équivalent 

d'oxygène et se change en acide cérosique C 4 8 H 4 8 0 : ! . 

Cet acide est b lanc , c r i s t a l l in , fusible à 9 3 , p e u soluble dans l 'alcool 

et l 'éther boui l lants . 

On l 'obtient en chauffant à 250° la cérosie avec de la chaux potassée. 

Pour le purifier, on le saponifie p a r la ba ry te , on r e p r e n d le savon p a r 

l'alcool et on le t ra i te p a r l 'acide Chlorhydr ique . L'acide ainsi mis à n u , 

est dissous dans l 'hui le de n a p h t e , d 'où il se dépose à l 'é tat cristallin p a r 

le refroidissement. 

La cé roxy l ine , ou cire de palmier , est p rodu i t e pa r le Ceroxylon 

andicola. 

Cette substance à l 'état na tu r e l est d 'un b lanc gr i sâ t re ; on la purifie 

par plusieurs t ra i tements à l 'alcool. Pr ivée de rés ine , cette cire est d 'un 

blanc j aunâ t r e . El le est p r e sque insoluble dans l 'alcool et fond à 72". 

Elle a été analysée pa r MM. Boussingaul t et Lewy, qu i lui ont t rouvé la 

composition suivante : 

CÉROSIE. C 4 8 H 4 8 0 2 . 

ACIDE CÉROSIQUE. C 4 8 H 4 8 0 3 . 

CÉROXYLINE. 

Carbone . , 

Hydrogène, 

Oxygène, . 

80 ,48 
13,29 

6,23, 
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CIRE DE MYRICA. 

La cire de myr i ca est j a u n e ve rdâ t r e , fusible à 47°, 5 ; elle s'obtient en 

faisant boui l l i r d a n s l 'eau les baies de p lus ieurs espèces de myrica : 

les baies du Myrica cerifera en con t iennent j u s q u ' à 25 p o u r 100. 

(M. Bouss ingaul t . ) 

Cette cire cont ient : 

Carbone 74,23 
Hydrogène 12,07 
Oxygène 13,70 

100,00 
(M. LEWY.) 

11 résul te des expériences de M. Chevreul q u e la cire de myrica donne, 

par la saponification, des acides m a r g a r i q u e , s téar ique, oléique, et de la 

g lycér ine . 

CIRE DE CARNACBA. 

Cette cire fond à 83°,5 ; elle est so luble dans l 'alcool et l 'é ther . 

E l le est p rodu i t e p a r u n pa lmie r d u n o r d d u Brésil . 

La cire de ca rnauba est formée d e : 

Carbone 80,36 
Hydrogène 13,07 
Oxygène 6,57 

100,00 
(M. LÊWY.) 

CIRE D'OCCBA. 

La cire d 'ocuba est d ' une couleur b l a n c j a u n â t r e , soluble dans l'alcool 

boui l l an t , fusible à 36°,5. E l le est con tenue dans le noyau des fruits de 

p lus ieurs myristica, et en t re au t re s du Myristica ocuba. 

Cet te cire p résen te la composit ion suivante : 

Carbone 73,90 
Hydrogène 11,40 
Oxygène 14,70 

100,00 
(M. LEWY.) 

CIRE DE BICIIHIBA. 

Cette cire para i t proveni r d u Myristica bicuhiba. 

Elle est d ' u n b l a n c j a u n â t r e , soluble dans l 'alcool boui l lant et fu

sible à 35°. 
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Cette cire est formée de : 

Carbone t 

Hydrogène 

Oxygène . 

74 ,38 
1 1 , 1 2 
14,50 

100,00 

( M . LEWY.) 

SUBERINE. 

M. Chevreul a ret i ré d u liège u n e mat iè re cireuse qu ' i l a n o m m é e 

suberine. 
On l'obtient en épuisant le liège par l'alcool concent ré ou l'étirer qu i 

l'abandonnent à l 'état cr is tal l in . 

La suberine fond à 100", et le l iquide ainsi ob tenu est p lus dense 

que l'eau. 

L'acide azotique p rodu i t à chaud , avec la suber ine , d ' abondan tes v a 

peurs ruti lantes et u n dépôt cristallin d 'acide subér ique . 

M A T I È R E S GRASSES CONTESTEES D A N S X.E C E R V E A U . 

Plusieurs chimistes ont examiné successivement les substances grasses 

qu'on peut extraire d u cerveau ; nous ci terons pr incipalement F o u r -

oroy, John, Gmelin, K u h n , Vauquel in , M. Couerbe. C'est Vauquel in 

qui démontra le p remie r q u e le cerveau contenait u n e substance grasse 

phosphorée. M. Couerbe re t i ra d u cerveau des quant i tés considérables 

de cholestérine. 

On avait admis p e n d a n t long temps que la mat iè re grasse d u cerveau 

présentait une composition t rès complexe, et qu 'on pouvait en extra i re 

quatre principes immédia t s neu t r e s qui avaient été n o m m é s stéaroconotc, 

céphaiote, éleencéphole et cérébrote. 

De nouvelles recherches , entrepr ises dans ces dernières années sur la 

composition ch imique de la graisse cérébrale , ont démon t r é que cette 

substance présente u n e composit ion beaucoup p lus simple qu 'on ne 

l'avait pensé j u s q u ' a l o r s , et qu 'e l le contient les principes immédiats 

suivants (1) : 

1° Un acide gras solide et phosphore qui a été n o m m é acide cérëbrique; 

2" De la cholestérine ; 

3" Un acide gras l iquide et phosphore que l 'on a n o m m é acide oléo 

phosphorique ; 

h° Des traces d 'oléine, d e m a r g a r i n e et d'acides gras . 

(1) Fremy, Recherches sur la composition chimique du cerveau 
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Ces principes immédia ts n e se t rouven t pas toujours d a n s le cerveau à 

l 'état isolé ; c'est ainsi, pa r exemple , q u e l 'acide cérébr ique est souvent 

combiné avec la soude ou avec le phospha te de chaux . L'acide oléophos-

phor ique se t rouve o rd ina i rement à l 'état de sel d e soude . 

E n négligeant les substances grasses qui se t rouven t dans les autres 

mat ières animales , on voit que le cerveau est caractérisé p a r la présence 

de la cholestérine et p a r deux acides gras par t icul iers . 

P o u r analyser u n cerveau, on commence p a r le couper en petits frag

m e n t s , on le trai te ensuite à p lus ieurs reprises p a r de l 'alcool bouillant, 

pu is o n l ' abandonne p e n d a n t que lques j o u r s en contact avec ce liquide. 

Cette opérat ion a p o u r objet d 'enlever au cerveau la g r a n d e quanti té 

d 'eau qu ' i l contient , et qui empêchera i t l ' é ther d 'agir s u r lui ; si ce p r e 

mie r t ra i t ement a été b ien fait, la par t ie a lbumineuse d u cerveau doit 

ê t re coagulée, elle a p e r d u son élasticité et peu t se laisser comprimer 

facilement : on la soumet alors à l 'action de la presse, on la divise rap i 

demen t d a n s u n mor t ie r , et on la t ra i te pa r l 'é ther . Après avoir soumis 

le cerveau à l 'action d e l 'alcool, on ne doit pas le laisser exposé à l'air ; 

car a lors l 'alcool, qu ' i l re t ient toujours , s'affaiblit, et la masse , devenue 

aqueuse , n e se laisse p lus épuiser p a r l 'é ther . 

Le t r a i t ement é théré doit être fait d ' abord à froid et ensuite à chaud ; 

les l iqueurs qui en prov iennent , soumises à la dist i l lat ion, laissent un 

rés idu visqueux, n o m m é produit éthéré. 

L'alcool laisse déposer en se refroidissant u n e subs tance b lanche con

tenan t d u phosphore , qu i a été découverte pa r Vauquel in ; d u reste, ce 

l iquide n e ret ient en dissolution que des mat ières grasses, et présente 

o rd ina i rement u n e réaction t rès sens iblement acide qu i est d u e à de 

l 'acide phosphor ique . 

Un cerveau h u m a i n , ana lysé pa r cette m é t h o d e , a p résen té la compo

sition immédia te suivante : 

Eau. . . 
Albumine 

88 
7 

Matières grasses. I Margarate. . . ) 

/Cerebrate. . . \ 
. Oléophosphate f 
1 Olëate . . . . t 

de soude 

\ 

5 
i Margarine. . 
' Oléine. . . . 
\cholestérine, 
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ACIDE CÉRÉBRIQUE. 

Cet acide présente la composition suivante : 

Carbone. . 
Hydrogène, 
Azote . . . 
Phosphore. 
Oxygène. . 

66,7 
10,6 

2,3 
0,9 

19,5 

100,0 

Propriétés. 

L'acide cérébrique est blanc : il offre l'aspect de petits grains cris

tallins ; il est entièrement soluble dans l'alcool boui l lant , presque 

insoluble dans l'éther froid, plus soluble dans l'éther bouillant. Il a la 

propriété remarquable de se gonfler comme l'amidon dans l'eau bouil

lante, mais il paraît insoluble dans ce liquide. Il entre en fusion à une 

température é levée, qui se rapproche beaucoup de celle à laquelle il se 

décompose. 

Il brûle en répandant une odeur tout à fait caractéristique, et laisse 

un résidu charbonneux et acide qui est difficile à détruire par la calci-

nation. L'acide sulfurique le noircit, l'acide nitrique ne le décompose 

que très lentement. 

L'acide cérébrique se combine avec toutes les bases en produisant des 

composés incristallisables. 

Pour obtenir l'acide cérébrique, il faut reprendre la masse provenant 
de l'évaporation de l'éther par une nouvelle quantité d'éther : ou 
précipite ainsi une substance blanche qu'on isole par la décantation, et 
qui, exposée à l'air, ne tarde pas à se transformer en une masse cireuse 
et grasse. 

Ce précipité contient de l'acide cérébrique souvent combiné avec d u 
phosphate de chaux ou avec de la soude, de l'acide oléophosphorique 
uni à la chaux ou à la soude, et de l'albumine. 

On traite ce précipité par de l'alcool bouillant qu'on a rendu légè
rement acide par de l'acide sulfurique. 11 reste alors en suspension 
des sulfates de chaux et de soude , mélangés à de l'albumine qu'on 
sépare par filtration ; les acides cérébrique et oléophosphorique sont en 
dissolution et se déposent par le refroidissement. On lave l'acide céré
brique avec de l'éther froid qui ne le dissout pas, et qui enlève l'acide 
oléophosphorique. On doit enfin faire dissoudre l'acide cérébrique dan» 
de l'éther bouillant et le faire cristalliser plusieurs fois, 

Préparation. 
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ACIDE OLÉOPHOSPHORIQUE. 

Projr i eKs . 

L'acide o léophosphor ique est o rd ina i r emen t coloré en j a u n e comme 

l 'o lé ine; il est insoluble dans l 'eau et se gonfle un peu q u a n d on le met 

dans l 'eau boui l lan te . Il p résente u n e consistance visqueuse. 

I l est insoluble d a n s l 'alcool froid, m a i s se dissout facilement dans 

l 'alcool boui l lan t . Il e s t so lub le dans l 'é ther . 

Mis en contact avec la potasse, la soude et l ' ammoniaque , il donne 

immédia tement des combinaisons savonneuses qu i r ep rodu i sen t toutes 

les propr ié tés de la masse q u ' o n re t i re d u cerveau pa r le t rai tement 

é tbéré . 

I l forme avec les au t r e s bases des combinaisons insolubles dans l 'eau. 

L'aeide o léophosphor ique , b r û l é à l 'air, laisse u n cha rbon fortement acide 

d a n s lequel on peu t reconna î t re la présence d e l 'acide phosphor ique . ' 

Q u a n d on fait boui l l i r p e n d a n t long temps l 'acide oléophosphorique 

d a n s l 'eau ou dans l 'alcool, il p e rd peu à p e u d e sa viscosité et se t r ans 

forme en u n e hui le fluide, qui doit ê t r e considérée c o m m e de l 'oléine tout 

à fait p u r e . La l iqueur présente u n e réact ion for tement acide qui est d u e 

à l 'acide phosphor ique . 

Cette décomposi t ion, qui est longue et tou jours incomplète q u a n d on 

fait boui l l i r l 'acide o léophosphor ique d a n s d e l 'eau ou dans d e l'alcool 

p u r s , devient t rès rap ide q u a n d on ' r e n d la l iqueur légèrement acide. 

E l le se dé te rmine aussi à la t e m p é r a t u r e ord ina i re , mais alors elle se fait 

l en temen t . L'air n ' in terv ient pas dans cet te décomposi t ion. 

Différents corps azotés, agissant c o m m e des fe rments , peuven t opérer 

éga lement la décomposit ion d e l 'acide o léophosphor ique . Sous ce r a p 

po r t , l 'acide o léophosphor ique présen te u n e g r a n d e analogie avec les 

acides q u e n o u s avons désignés p r é c é d e m m e n t sous le n o m d'acides 

su l fo-gras , qui résul tent d e la combinaison de l 'acide sul fur ique avec les 

corps g ras . 

L 'acide o léophosphor ique se laisse a t t aquer facilement pa r l 'acide n i 

t r ique fumant ; il d o n n e naissance à d e l 'acide phosphor ique qu i reste en 

dissolut ion, e t à u n acide gras qu i su rnage su r la l i queu r . 

E n dé te rminan t , p a r ce p rocédé , la quan t i t é d e phosphore contenue 

d a n s l 'acide o léophosphor ique , on a t rouvé d a n s p lus i eu r s analyses des 

quant i t és qu i var ient d e 1,9 à 2 p o u r 100. 

Les alcalis en excès t rans forment l 'acide o léophosphor ique en p h o s 

pha tes , en oléates et en glycér ine . 
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ACIDE OLEOPHOSPHORIQUE. 191 

Préparation. 

Le produit éthéré obtenu d a n s l ' ana lyse du cerveau, repris pa r l ' é ther , 

cède à ce dissolvant une substance visqueuse qui contient l 'acide oléo-

phosphorique à l'état de sel d e soude. Pour obtenir l 'acide oléophospho

rique, on doit décomposer le sel de soude pa r u n acide, et r ep rend re l a 

masse par de l'alcool boui l lan t qu i dissout et laisse précipi ter pa r le 

refroidissement de l 'acide o léophosphor ique. Cet acide est toujours m é 

langé à de l 'oléine qu 'on enlève avec de l'alcool anhydre ou de la Cho

lesterine, dont on se débarrasse par l 'alcool et l 'éther qui dissout plus 

facilement la Cholesterine q u e l 'acide oléophosphorique. (Fremy.) 
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MATIÈRES COLORANTES. 

Les matières colorantes sont r épandues indis t inc tement dans tous les 

organes des êtres vivants. On en t rouve dans les racines des plantes : telles 

sont les mat ières colorantes d e l 'o rcane t te ; d u c ú r c u m a , de la garance, etc. 

On peu t les extra i re aussi des tiges des végétaux, c o m m e d u santal , du 

campeche , d u bois d e Brésil, du querc i t ron ; les feuilles, les fleurs, les 

fruits et les semences des végétaux sont r iches en mat ières colorantes. Des 

a n i m a u x entiers peuven t être employés comme substances tinctoriales : 

tels sont la cochenille et le ke rmès . On sait enfin que certains liquides de 

l 'organisation an imale , tels que le sang et la bi le , sont fortement colorés. 

Les matières colorantes se t rouven t r a r e m e n t isolées ; on éprouve même 

souvent d'assez g r a n d e s difficultés p o u r les dégager d e leurs combinai

sons : elles n e préexistent pas toujours dans l 'organisat ion végétale, et 

n e p r e n n e n t naissance que lo rsqu 'on soumet les corps organiques à la 

fermentat ion ou à l 'action des corps oxydants ; d ' au t res n e se forment 

qu ' en présence de l ' ammoniaque . 

Les mat ières colorantes les p lus c o m m u n e s sont j aunes , rouges ou 

vertes ; celles qui appar t i ennen t a u x deux premières classes sont, en 

généra l , faciles à isoler. Il n ' e n est pas de m ê m e des substances ver tes ; 

on n e connaî t pas encore , dans u n état d e pu re t é absolue , la matière 

colorante ver te des feuilles qu i a été n o m m é e chlorophylle, et qui joue un 

rô le si impor tan t dans l 'organisat ion végétale. 

Avant de pa r le r des principales mat ières colorantes , nous donnerons 

ici quelques générali tés sur leurs propr ié tés . 

Les mat ières colorantes on t souvent une saveur sucrée et légèrement 

ac re ; elles sont inodores ; il y en a qu i cristallisent facilement, telles 

q u e l ' indigotine, l 'al izarine ; elles sont souvent volatiles ; on doit t ou 

tefois les distil ler avec précaut ion, car u n e t empéra tu re d e 150° suffit 

souvent p o u r les décomposer . 

Toutes les mat ières colorantes sont al térées pa r la lumiè re ; sous l ' in

fluence de cet agent phys ique , elles absorben t de l 'oxygène, éprouvent un 

commencemen t de combust ion et se décolorent . 

Les mat ières colorantes sont dites bon ou mauvais teint, suivant la 

rapidi té avec laquel le elles se décolorent à la l umiè re . 

M. Chevreul , à qui la science est redevable de n o m b r e u x t r avaux sur les 

mat ières colorantes , a dé te rminé les différentes circonstances qui influent 

su r l eu r décolorat ion. 

Les matières colorantes sont souvent solubles dans l 'eau ; que lques -
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unes ne se dissolvent q u e dans l 'é ther , l 'alcool ou les hui les essent ie l les ; 

la présence des acides facilite quelquefois l eur dissolut ion : l ' hématos ine , 

l'indigotine, l 'alizarine et la p u r p u r i n e sont dans ce cas . 

D'autres, comme la ca r thamine et la santal ine, se dissolvent , au c o n 

traire, avec facilité dans les alcalis. 

Les différents agents chimiques modifient, en g é n é r a l , la t e in te des 

matières colorantes ; cette propr ié té est mise s o u v e n t à profit d a n s la 

teinture et même dans l 'analyse chimique . Nous r a p p e l l e r o n s en effet, ici, 

que l'alcalimétrie et l ' analyse d u borax sont fondées s u r les différentes 

teintes que p rend la t e in tu re d e tournesol q u a n d o n la m e t en p ré sence 

des acides faibles, comme les acides bor ique et c a r b o n i q u e , ou l o r s q u ' o n 

la modifie par un acide énerg ique , comme l 'acide su l fu r ique . 

Les bases concentrées décomposent toutes les ma t i è r e s colorantes ; ma i s 

lorsqu'elles sont é tendues , elles les modifient s eu lemen t , en l e u r faisant 

prendre des nuances don t la t e in tu re t i re u n g r a n d pa r t i . Dans q u e l q u e s 

cas, les matières colorantes p r e n n e n t naissance sous l ' influence des bases 

et de l'oxygène ; nous ci terons ici le t ann in , qui forme des ma t i è res co lo 

rantes d 'un b r u n rougeà t re lorsqu 'on le soumet à l ' inf luence de l ' oxygène 

et d'un alcali (M. Chevreul) . 

Les oxydes méta l l iques p e u v e n t dans que lques cas cont rac te r d e vé r i 

tables combinaisons avec les mat ières colorantes q u i se compor t en t alors 

comme des acides ; c'est su r cette propr ié té qu ' e s t fondée la p r é p a r a 

tion des laques qui sont des combinaisons de m a t i è r e s co lorantes avec 

l'alumine, l 'oxyde d 'é tain, e tc . P lus ieurs sels agissent su r les ma t i è r e s 

colorantes par l eur acide ou bien pa r leur base , se combinen t avec elles 

et les fixent sur les étoffes : cette propr ié té sert d e base à l 'appl icat ion 

des mordants. 

Le charbon divisé et le noi r an imal absorben t l es mat iè res co loran tes , 

mais ne les détruisent pas ; si l 'on décolore, p a r e x e m p l e , p a r d u no i r 

animal une dissolution de bois d e F e r n a m b o u c , on p e u t re t i re r la mat iè re 

colorante absorbée en soume t t an t le charbon à l ' inf luence d ' u n e l i q u e u r 

légèrement alcal ine. 

On ne connaît a u c u n e mat iè re colorante qu i résiste à l 'ac t ion d u 

chlore ; sous l ' influence de cet agent énerg ique , elles é p r o u v e n t u n e 

véritable combust ion, p e r d e n t de l 'hydrogène qu i se t ransforme en acide 

chlorhydrique, et p r e n n e n t dans que lques cas d u ch lore . On p e u t a d 

mettre aussi que , sous l ' influence d u chlore h u m i d e , l 'eau est d é c o m 

posée, qu'i l se forme d e l 'acide ch lorhydr ique et q u e l 'oxygène d e l 'eau 

se porte sur la mat iè re co lorante p o u r la décomposer : dans ce cas, 

l'action d u chlore serait comparab le à celle de l 'oxygène. Depuis les 

belles expériences d e Berthol le t , les tissus qu i sont destinés à recevoir 

les matières colorantes sont , dans le p lus g r a n d n o m b r e d e cas, b lanchis 

par le chlore. 
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L'acide sulfureux exerce sur les matières colorantes une actiou dont 
les arts tirent le plus grand parti.; cet agent, en effet, détruit ordinaire
ment les matières colorantes, sans altérer le tissu ; il est surtout employé 
pour blanchir la soie et la laine. Souvent l'acide sulfureux agit en enle
vant l'oxygène ; souvent aussi il se combine avec la matière colorante 
et forme une combinaison incolore. On peut admettre aussi que cet acide 
décompose l 'eau, s'empare de l'oxygène, tandis que l'hydrogène de 
l'eau, s'unissant à la matière colorante, forme un hydrure qui est inco
lore. Tout le monde sait qu'on enlève sur le linge les taches de fruits en 
employant l'acide sulfureux ; dans ce cas, il faut avoir le soin de laver 
le linge pour dissoudre l'acide sulfurique produit, qui, à la longue, 
pourrait détruire les fibres du tissu. 

Un certain nombre de corps avides d'oxygène décolorent les matières 
colorantes, en opérant sur elles une modification assez faible pour que ces 
substances puissent reprendre ipimédiatement leur coloration primitive, 
lorsqu'on les expose à l'air. Nous citerons ici, comme agents de décolora
tion, l'hydrogène, l'acide sulfhydrique, le sulfhydrate d'ammoniaque, les 
sulfures alcalins, le protoxyde de fer, etc. On peut admettre que les corps 
précédents, qui ont une grande affinité pour l'oxygène, décomposent l'eau, 
absorbent l'oxygène, tandis que l'hydrogène de l'eau se combine avec la 
matière colorante. Quelques chimistes pensent , au contraire, que les 
matières colorantes, sous l'influence des corps que nous venons de citer, 
éprouvent une vériable désoxygénation. 

Une expérience très remarquable rapportée par M. Persoz, fait entre
voir un des rôles les plus importants des végétaux. Lorsqu'on plonge une 
balsamine dans une dissolution d'une matière colorante, elle la déco
lore, au moyen de ses racines : on voit alors circuler dans les vaisseaux 
capillaires de la plante un liquide incolore ; mais lorsque le liquide 
arrive aux pélales de la fleur, il reprend immédiatement sa coloration 
première. On peut donc considérer les racines d'une plante comme 
formant un appareil de réduction, tandis que les pétales des fleurs opè
rent de véritables combustions. 

Pour retirer d'un végétal des principes incolores qui peuvent ensuite 
se colorer à l'air, on épuise par les dissolvants la matière tinctoriale, et 
l'on fait entrer la substance colorante en combinaison avec l'oxyde de 
plomb, qui forme avec cette matière un véritable sel insoluble dans l'eau. 
Ce sel est décomposé par l'acide sulfhydrique qui, en précipitant le plomb, 
désoxyde en même temps la matière colorante ; la liqueur peut alors par 
l'évaporation abandonner des cristaux incolores qui, sous l'influence de 
l'oxygène ou des corps oxydants, reproduisent la coloration des substances 
tinctoriales dont on les a extraites. 

Les tissus absorbent les corps colorés. C'est sur ce principe qu'est 
fondé Yart de la teinture : il se fait entre la matière colorante et le tissu 
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MATIÈRES COLORANTES. 495 

une espèce de combinaison qu i diffère des combinaisons chimiques, car 

elle n'est pas en p ropor t ion définie. 

Les matières colorantes n 'on t pas u n e égale affinité pour les tissus. 

Les tissus qui absorbent le p lus facilement les principes colorés sont en 

général de na tu re a n i m a l e , tels que la laine et la soie. Le coton, le 

chanvre et le lin paraissent jouir de cette propr ié té à u n moindre 

degré. 

Quant à la composition des matières colorantes, elle est assez variable : 

quelques-unes sont formées seu lement de carbone , d 'oxygène et d ' h y 

drogène ; d 'autres cont iennent de l 'azote. On cite p lus ieurs substances 

colorantes qui peuvent ê t re représentées par d u ca rbone et de l 'eau. 

Voici, du reste, la liste des principales mat ières colorantes et de leurs 

dérivés : 

Indigo bleu , C'°[l 5Az0 2. 
Indigo blanc C l 6 l l 6AzO í . 
Isatine , C 1 6 l i 5 Az0 4 . 
Chlorisaline . . . . C16U4ClAzO*. 
Bichlorisaline C , SII 3Ci 2Az0 4 . 
Bromisatine C,6ll*UrAïO«. 
Bibromisatine C' 6 l l 3 Bi 2 Az0 4 . 
Acide isatique. , . C , 6ll 6Az0 5 ,HO. 
Acide chlorisatique C l 6ll5ClAzû5,rJQ. 

Acide bichlorisatique. C , 6fJ 4Cl 2Az0 5,HO, 
Acide bibiomisalique C l clMlli 2Az0 5,[10. 
Imésatinc C , 6 II 5 Az0 2 , \zt l . 
Imasatine C 3 2 l l 1 0 Az 2 O 6 , AzII. 
Acide isamique C 3 2 H , 0 Az 2 U s , Azll?. 
Acide bichlorisamique C 3 2ll 8Cl 2\z 2L )

6Azll î . 
Acide qiiadrichloi'isamique. . . . C 3 2[l 6CI 4Az 20 6 ,Azu 3 . 
Isamide C l 6II 5Az0 3,Azr] 2. 
Isatimide , C ) 8ll 1 5Az 3Q 8 ,(AzI]) 2 . 
Isathyde C l 6H 6Az0 4 . 
Chloiïsathyde C°ll 5ClAz0 4. 
Bichlorisatliyde C I 6Il 4Cl 2Az0 4, 
Bisulflsathyde C'6l]6AzS*02, 
SulGsathyde C'°Il6AzS03. 
Indine C'6|l 6Az0 2, 
Chlorindine.. , C'WAzCIO2. 
Hydrindine » 
Flavindine » 
Acide indigotique C , 4ll 4Az0 9,HO. 
Éther indigotique C4l]50,C'4li4AzO°. 
Indigolate de méthylène C 2 l l 3 0,C l 4 lI 4 Az0 9 . 
Anilamide C L 4IJ°Az 2Ü 8. 
Acide anthranilique . . . . . . . C'4U°Az03,HO. 
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Acide chrysanilique C28B'10Az2O5,HO. 
Chloranil . C 2 4C1 80 8. 
Orseille » 
Acide lécanorique C^H'^O^^HO. 
Acide érythrique C^H^O 2 0. 
Acide érythrinique. » 
Picro-érythrine CMH'SO2. 
Érythroglacine C8fl">08. 
Amarythrine » 
Tébérythrine » 
Acide orsellique » 
Roccelline C I 8 H 8 0 7 . 
Acide évernique C^H^G-'4. 
Acide éverninique C 1 8H 1 0O 8 . 
Orcine C l 4H 80 4,2HO. 
Crcéine · C l 4 H 2 Az0 6 . 
Acide usnique C 3 8 H 1 7 0 1 4 . 
Béta-orcine C 3 8 H 2 4 0 1 0 . 
Acide érythroléique » 
Azo-érythrine » 
Acide cétrarique C 3 4 H 1 6 0 1 5 . 
Acide lichenstéarique C 2 9H 2 5Û 6 . 
Tournesol » 
Azolitmine C 1 8H , 0AzO' 0. 
Spaniolitmlne C* 8H 70 1 6. 
Érythroléine C26H2 îO<. 
Érythrolitmine C^H^O1 8. 
Hématine C 1 6 H 7 0 6 . 
Alizarine c30H8O°" 
Rubiacine » 
Acide rubiacique » 
Hubiane » 
Acide rubérythrique C 7 2 H 4 0 O 4 0 . 
Acide chrysopbanique C 2 0H 8O 6 ? 
Carminé » 
Acide carminique » 
Acide nitrococcusiqne » 
BresiJine » 
Carthamine » 
Quercihine G 1 6H 80 9,HO. 
Quercétine » 
Lutéoline » 
Chrysorhamnine C 2 3 H"O u . 
Gentianine C , 4H50 S. 
Curcumine » 
Jaune indien. » 
Acide euxanthique » 
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Acide chloreuxanthique . . . • . » 
A c i d e b r o m e u x a i i t t a i q u e » 

Acide nitreuxanthique » 
Acide kokkinique . » 
Acide oxypicrique » 
Euxanthone , . » 
Acide porphyrique » 
Acide oxyporphyrique » 
Acide hamalthionique » 

Anchusine C35H*>0». 
Santaline » 
Morindine » 
Aloétine Ç W O ' 0 . 
Acide chrysammique. . . . . . . . C l s H 2 Az 2 0 1 2 ,HO. 
Spiréine » 
Sa franine. » 
Bixine » 
Carotine » 
Chlorophylle » 
Cyanine » 
Xanthine » 
Xanthéine » 

INDIGO BLEU, INDIGOTINE. C 1 6 H s Az0 2 . 

73,28 
3,81 

10,68 
O2 . 12,23 

1637,50 100,00 

Propriété». 

L'indigotine, ou indigo p u r , est inal térable à l 'air , inodore et ins ip ide , 

insoluble dans l 'eau et l 'é ther , d ' une densité égale à 1,35 ; e l le se d i s 

sout en petite quant i té d a n s l 'alcool et se volatil ise sans décomposi t ion 

lorsqu'on la je t te sur u n e l ame méta l l ique p r éa l ab l emen t chauffée. L ' ind i 

gotine pure a p o u r formule C 1 8 H 5 A z 0 2 . Nous devons faire r e m a r q u e r ici 

p e l'indigotine est i somérique avec le cyanure debenzo ï l e C , 4 H 5 0 2 , C 2 A z . 

Lorsqu'on soumet l ' indigotine à l 'act ion d e l 'acide sulfur ique, e l le 

donne naissance à trois acides doubles ; le p l u s impor t an t de c e s acides 

fót l'acide sulfindigotique ou sulfindylique^ qu i est employé d a n s la t e i n 

t e . L'acide sulf indigot iqueest p re sque toujours accompagné d 'un a u t r e 

tóde, q U j a été n o m m é acide sulfnpwpvrique. 

v. 32 
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Les alcalis a l tèrent p rofondément l ' indigotine. Lorsqu 'on fait bouillir 

l ' indigo avec u n e dissolution concent rée d e potasse, l ' eau de la potasse 

est décomposée, son oxygène agit su r u n e par t ie de l ' indigo, pour le 

t ransformer en u n e subs tance qu 'on [a n o m m é e isatine, et l 'hydrogène 

d e l 'eau se por te su r u n e a u t r e par t ie d e l ' indigo p o u r le t ransformer en 

indigo b lanc . Si l 'on cont inue à chauffer l ' indígp avec u n excès de potasse, 

il se dégage de l 'hydrogène, e t l ' indigo se t ransforme en acide anthrani-

lique (M. Fri tzsche), qui , sous l ' influence d ' u n e t e m p é r a t u r e p lus élevée, 

se dédouble l u i - m ê m e en acide carbonique et en aniline. Lorsqu'on 

chauffe l ' indigo b r u t avec d e la potasse, on d o n n e naissance à d u valéria-

na t e d e potasse (M. Gerhard t ) . 

Les corps désoxydants exercent s u r l ' indigo u n e action don t la prat ique 

t i re u n g r a n d profit ; ils décomposent l 'eau, absorben t l 'oxygène, mettent 

à n u de l ' hydrogène , qu i se combine avec l ' indigo bleu et le t ransforme 

en indigo b l a n c soluble dans l 'eau, qu i peu t , sous l ' influence de l 'oxy

gène de l 'air, régénérer l ' indigo b l e u . 

Les corps qui opèren t la t ransformat ion d e l ' indigo b leu en indigo 

b l a n c sont pr inc ipa lement le soufre, le phosphore , le zinc, l 'antimoine, 

le sulfure d 'arsenic, les sulfites, les sulfures alcalins, les protoxydes de 

fer, d 'étain, etc. C'est s u r cet te propr ié té r e m a r q u a b l e qu 'es t basée la 

t e in tu re en b leu p a r l ' indigo. Ainsi la cuve au vitriol est u n e préparation 

d a n s laquel le l ' indigo est mis en présence d u p ro toxyde de fer et se 

t ransforme en indigo b lanc . On la p r épa re o rd ina i rement en trai tant une 

pa r t i e d ' indigo en p o u d r e p a r S par t ies d e chaux , 2 par t ies d e sulfate de 

fer et 150 par t ies d 'eau . 

Certains corps organiques peuven t aussi t r ans fo rmer l ' indigo bleu en 

indigo b lanc : tels sont le m o û t d e raisin, la g o m m e , les sucres , le tannin, 

la garance , le son, l 'u r ine putréfiée, etc. 

État naturel. — ExtracUon. 

On re t i re l ' indigo d e p lan tes appa r t enan t au genre Indigofera, cu l t i 

vées en Chine, au Japon, a u x I n d e s , en Egyp te , en Amér ique . 

L'Indigofera tinctoria est l e p l u s r i che e n ma t i è re co lorante , mais il 

d o n n e u n indigo peu es t imé. On p e u t ex t ra i re d e Y Indigofera dàperma 

u n indigo d e b o n n e qual i té ; ma i s c'est de Y Indigofera argéntea qu 'on 

re t i re le p lus bel indigo. On t rouve aussi l ' indigo d a n s le pastel ( Isatis 

tinctoria) et d a n s le Polygonum tinelorium. 

L'indigo n 'exis te jamais d a n s la p l an t e à l 'état b leu , mais dans u n état 

de modification q u e n o u s examinerons p lus loin sous le n o m d'indigo 

blanc. P o u r ex t ra i re l ' indigo, on fauche la p l an t e à 10 ou 15 centimètres 

d e t e r r e lorsqu 'e l le est en pleine fleur, e t on la fait m a c é r e r d a n s l 'eau 

p e n d a n t douze heu res envi ron ; il s'établit dans la masse u n e espèce de 
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A C T I O N DES CORPS D É S O X Y D A N T S S U A L ' I N D I G O . 

INBI60 BLANC. C l ( iH 6A20 2. 

C<6 . . . . . . . . 1200,00 72,72 
H 6 75,00 . . . . . . . . 4,54 
Az 175,00 ^ . 10,60 
O 2 200,00 12,14 

1650,00 100,00 

La composition de l ' indigo b lanc a été dé te rminée pa r M. Dumas. On 

voit que l ' indigo b l a n c n e diffère d e l ' indigo b leu q u e pa r 1 équivalent 

d'hydrogène qu' i l cont ient en p lus : aussi , sous l ' influence de l 'oxygène, 

l'indigo blanc peu t - i l régénérer facilement l ' indigo b leu : 

C l sH*Az0 2 + O = C'Ci^AzO2 + HO. 

Indigo blanc. Indigo bleu. 

fermentation qui dé termine la séparation d ' une écume d 'un b leu cuivré ; 

on soutire alors la l iqueur dans u n e cuve où se t rouve u n e r o u e à p a 

lettes; la l iqueur laisse déposer, sous l ' influence de l 'air, une g rande 

quantité d'indigo bleu qu i a u g m e n t e encore pa r l 'addit ion de la chaux ; 

on jette l 'indigo su r des toiles et on le compr ime en pains de 95 g r ammes 

environ. 

On trouve dans le commerce des indigos qu i po r t en t des n o m s diffé

rents, selon leur pu re té et les soins appor tés dans leur p répara t ion : le 

plus estimé est l'indigo flore de Guatimala,} il est p lu s léger q u e l 'eau, 

et contient 45 p o u r 100 d ' indigo p u r . (M. Chevreul , ) 

Pour préparer l ' indigotine, on soumet l ' indigo d u commerce à la d i s 

tillation : l ' indigotine se volatilise et forme des aiguilles d 'un bleu p o u r p r é 

présentant la forme de pr ismes à six pans . On peut encore obtenir l ' indi

gotine pure en in t rodu isan t dans u n g r a n d flacon bouché à l 'émeri 

20 grammes d ' indigo pulvérisé qu 'on m ê l e avec 200 g r a m m e s d ' une 

dissolution concentrée de soude ; on ajoute au mélange de l'alcool à 75° 

saturé de glucose, de man iè re à rempl i r en t iè rement le flacon. L'indigo 

se dissout peu à peu en se t rans formant en indigo b lanc : on décante 

la liqueur claire et on l 'expose à l 'air ; b ientôt l ' indigo b l a n e s 'oxyde 

et se change en indigotine qu i forme u n dépôt cristallin qu ' on lave à 

l'alcool, puis à l 'eau. 

180 grammes- d ' indigo d u commerce on t d o n n é pa r cette mé thode 

60 grammes d ' indigotine. (M. FRITZSCHE.) 
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Propriétés. y 

L'indigo b l a n c est solide, cristall in, soyeux, p lu s dense q u e l 'eau, i no 

dore , insipide, sans action su r le tourneso l , insoluble d a n s l 'eau, soluble 

d a n s l 'alcool et l ' é ther . L'acide sulfurique fuman t le dissout en se colo

r a n t en p o u r p r e . L'acide azotique le colore d ' abo rd en b l eu et le décom

pose ensui te . 

Il se combine avec l ' ammoniaque , la potasse, la soude, la baTyte, la 

chaux , la magnésie , et forme avec ces bases des sels solubles dans l 'eau, 

qui sont j a u n e s et q u e l 'air b leuî t avec u n e g r a n d e facilité ; les sels de 

pe roxyde d e fer, de pe roxyde de m e r c u r e , de cuivre , d ' a rgent et d'or, 

t ransforment l ' indigo b l a n c en indigo b l e u . 

L' indigo b l a n c peu t ê t r e considéré c o m m e u n acide t rès faible ; car 

tous les acides, m ê m e l 'acide ca rbon ique , le séparent de ses combinai

sons avec les bases. 

Préparation. 

P o u r obtenir l ' indigo b lanc , on place d a n s u n petit tonneau d'environ 

100 l i t res d e capacité 1 demi -k i l og ramme d ' indigo, 1 k i logramme d e 

sulfate d e fer et 1 k i l og ramme et demi de c h a u x ; l e t o n n e a u est ensuite 

rempl i d ' eau chaude , on l 'agite et on le ferme he rmé t iquemen t . Au bout 

d e d e u x jou r s , le p ro toxyde de fer é l iminé pa r la chaux a transformé 

complè tement l ' indigo b leu en indigo b l a n c ; on s iphone la l iqueur 

claire dans u n flacon con tenan t d u gaz acide carbonique , et dans l'eau 

contenant assez d 'acide ch lo rhydr ique et d 'acide sulfureux p o u r sursa

t u r e r la chaux. Au contact des deux l iquides l ' indigo b l a n c se précipite 

en flocons q u ' o n lave p r o m p t e m e n t , d ' abord avec de l 'eau sa turée d'acide 

sulfureux, et ensui te avec d e l 'eau p u r e ; on dessèche ensui te l'indigo 

b lanc sous le récipient d e la mach ine p n e u m a t i q u e en r endan t , au lieu 

d ' a i r , d e l 'acide ca rbon ique ou d e l ' hydrogène . ( M. DUMAS. ) 

A C T I O N D E Xi'ACIDE SUI>FtTAIQUE S U R L ' I N D I G O . 

Les combinaisons qui p r e n n e n t naissance dans l 'action de l 'acide su l 

furique s u r l ' indigo on t su r tou t été examinées pa r Berzelius, et récem

m e n t p a r M. D u m a s . 

Les combinaisons d ' ac ide sulfur ique et d ' indigo var ient suivant les 

propor t ions d 'acide sulfurique employé : l ' indigo se dissout avec d 'au

t an t p lus d e facilité dans l 'acide sulfur ique, q u e cet acide est plus 

concentré ; l 'acide sul fur ique d e Nordhausen (S0 3 ) 2 ,HO dissout l'indigo 

beaucoup p lu s facilement q u e l 'acide d u commerce S 0 3 , H O , e t l 'indigo 
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n'est plus soluble dans un acide su l fu r ique qu i contient la moitié d e son 

poids d'eau. 

Lorsque le poids de l 'acide s u l l u r i q u e employé n 'est pas cinq fois p l u s 

fort que celui d e l ' indigo, et q u e le contac t des deux corps n ' a p a s été 

suffisamment prolongé , il se fo rme u n composé connu sous le n o m 

de pourpre d'indigo ou d'acide sulfopurpurique, qui a p o u r fo rmule 

C 1 6 H 5 Az0 2 ,S0 3 . 

Si l'on emploie, au cont ra i re , 15 à 20 par t ies d 'acide d u c o m m e r c e , 

ou 8 à 10 parties d 'acide sulfurique fuman t , il se forme d u carmin d'in

digo qui a pour formule C 1 6 H 5 A z 0 2 , ( S 0 3 ) 2 . 

Lorsqu'on a fait réagir sur de l ' ind igo de l 'acide sul fur ique fumant , 

il se produit toujours u n t rois ième acide qui a été n o m m é acide hypo^ 

sulfindigotique (Berzelius). 

Pour préparer en g r a n d l 'acide sulf indigotique, on t ra i te l ' ind igo d u 

commerce par 8 fois son poids d ' ac ide sulfur ique p réa l ab l emen t débar-r 
rassé d'acide azotique, et l 'on expose le mélange p e n d a n t deux o u trois 

jours à une t empéra tu re de 50° à 6 0 ° ; d a n s ce cas , l ' indigo e n t r e en 

dissolution dans l 'acide sulfurique e t p r o d u i t de l 'acide sulf indigot ique. 

Si l'on traite cet acide pa r l 'acétate d e potasse, on forme du sul f indigo-

tate de potasse insoluble d a n s u n excès d 'acétate et qui se préc ip i te ; 

on lave le précipité avec u n e eau q u i cont ient d e l 'acétate d e potasse 

en dissolution. P o u r enlever l 'excès d ' acé t a t e , o n emploie l 'acool , qu i 

dissout l 'acétate e t précipi te le sulf indigotate de potasse. Ce sel a p o u r 

formule KO,C ' a H 4 AzO,(S0 3 ) 2 . On p e u t compare r l 'acide sulfindigotique 

à l'acide sulfovinique ; on voit en effet q u e l ' indigo, semblable à l 'a lcool , 

perd 1 équivalent d ' eau sous l ' inf luence d e l 'acide sul fur ique, et se 

combine ensuite avee 2 équivalents d e cet acide p o u r former u n acide 

double. 

L'acide sulfindigotique ser t d e b a s e à la p répara t ion qu i por te d a n s les 

arts le nom de bleu de Saxe. P o u r ob ten i r l 'acide sulfindigotique à l 'é tat 

de l iberté, on trai te le sulf indigotate d e p l o m b par l 'acide su l fhydr ique . 

L'acide sulfindigotique reste en dissolut ion dans l 'eau : cet te l iqueur est 

jaune et se colore en b l eu pa r le contac t de l 'air ; on peu t l ' employe r 

comme un excellent réactif p o u r r econna î t r e la présence de l 'oxygène dans 

un mélange gazeux. 

L'acide su l fopurpur ique peut ê t r e p r épa ré en t ra i tant l ' indigo p a r 5 par

ties d'acide sulfurique o rd ina i re : o n obtient a lors u n e l iqueur d o n t la 

teinte est p o u r p r e ; on l ' é tend d 'eau et l 'on précipi te ainsi d e l 'acide su l 

fopurpurique q u ' o n lave avec d e l ' eau con tenan t de l 'acide ch lo rhyd r ique 

jusqu'à ce que l 'eau n e cont ienne p l u s d 'acide sulfur ique. L 'acide sul fo

purpurique est soluble d a n s l 'eau p u r e , mais insoluble dans l 'eau acidulée . 

11 se combine avec les alcalis et forme des sels qu i p résenten t u n e belle 

coloration p o u r p r e . 
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Dans l 'application d e l ' indigo à la t e i n t u r e , p o u r obteni r ce qu 'on 

appel le le sulfate d'indigo, on verse su r 1 k i l og ramme d ' indigo finement 

pulvér i sé u n mélange formé de 1 k i l o g r a m m e d 'acide sulfurique de 

Nordhausen et d e i k i log ramme d'acide sulfurique ord ina i re ; on 

a b a n d o n n e le mé lange p e n d a n t q u a r a n t e - h u i t heu re s , on le chauffe au 

b a i n - m a r i e , pu is on y ajoute assez d ' eau p o u r q u e la l iqueur m a r q u e 

18° B a u m e . 

Le sulfate d ' indigo est donc un mé lange d 'acide sulfindigotique et 

d 'acide su l fopurpur ique . 

L'acide hyposulfindigotique s 'obtient d e la man iè re suivante . On dissout 

à c h a u d 1 par t ie d ' indigo dans 15 par t ies d ' ac ide sulfurique de Nord

hausen , et, après avoir é t endu la dissolut ion de 30 fois son vo lume d'eau, 

on la filtre p o u r séparer l 'acide su l fopurpur ique qu i s'est précipité. La 

l iqueur filtrée est mise en digestion à u n e douce cha l eu r avec des m o r 

ceaux d e flanelle (lavés a u ca rbona te d e soude et à l 'eau) sur lesquels se 

fixe u n mé lange d 'acide sulfindigotique et d 'acide hyposulfindigotique. 

On t ra i te ensui te cette flanelle p a r u n e dissolution é t endue de carbonate 

d ' a m m o n i a q u e qu i convert i t les deux acides en sels ammoniacaux solu-

b les ; on évapore la l iqueur à la t e m p é r a t u r e de 50°, et l 'on reprend le 

rés idu p a r l 'alcool à 80" , qu i dissout seu lement l 'hyposulfindigotate 

d ' a m m o n i a q u e . Ce sel est t rans formé en hyposulf indigotate de p lomb 

q u ' o n décompose pa r l ' hydrogène sulfuré. I l se dépose d u sulfure de 

p l o m b , tandis q u e l 'acide hyposulf indigot ique res te d a n s la l iqueur et 

f o r m e , après l 'évaporat ion, u n e masse b leuâ t re et dél iquescente (Ber-

zelius). 

Les hyposulfindigotates ressemblen t beaucoup aux sulfindigotates. 

Suivant Berzelius, les acides doubles don t n o u s venons de par ler peu 

vent , d a n s des circonstances encore p e u connues , d o n n e r naissance à 

q u a t r e acides nouveaux qu i on t été n o m m é s : 

Acide sulfoviridique, 
Acide sulfoflavique, 
Acide sulfofulvique, 
Acide sulforufique. 
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A C T I O N DES C O R P S O X Y D A N T S S U R L ' I N D I G O . 

ISATINE. C 1 6 H 5 Az0 4 . 

C1« 

Az. 
0*. 

1200,00 
62,50 

175,00 
400,00 

65 ,30 

3,40 

9 ,52 

21 ,78 

1837,50 100,00 

Lorsqu'on soumet l ' indigo à l 'action de l 'acide azotique ou de l 'acide 

chromique, on le t ransforme en u n e belle substance cristal l ine qu i a reçu 

le nom d'imdne. 

L'isatine cristallise en beaux pr i smes br i l lants d 'un rouge b r u n ; cette 

substance est inodore , ina l té rable à l 'air, fusible, soluble d a n s l 'eau, 

l'alcool et l 'acide sulfur ique fumant j elle se volatilise sans éprouver d e 

décomposition lorsqu 'on la chauffe r ap idemen t s u r u n e l a m e de p la t ine . 

L'isatine a p o u r formule C 1 6 H 5 A z 0 4 ; elle contient donc 2 équivalents 

d'oxygène de p lus q u e l ' indigo b leu . E n d o n n a n t la composition d e 

l'indigotine, nous avons fait r e m a r q u e r q u e ce corps pouvai t ê t re repré-e 

senté dans sa composition p a r d u c y a n u r e de benzoïle ; l ' isatine peut ê t re 

représentée e l l e -même p a r d u cyanure d e salicyle C l 4 H 3 0 4 , C 2 A z . Aussi 

quelques chimistes p lacen t - i l s l ' isatine dans la série salicylique. 

Le chlore agit v ivement su r l ' isatine et p rodu i t , p a r subst i tut ion, des 

composés chlorés qu i p résen ten t la p lus g rande analogie avec l 'isatine : 

Isatine monochlorée , ou chlorisatine C'WClAzO4. 
Tsatine bichlorée, Ou bichlorisaiine C , 6H 3CI 2Az0 4. 

Le b rome a t t aque éga lement l ' isatine e t d o n n e naissance à : 

L'isatine monobromée, ou bromisatine . , . , . C 1 6fl 4BrAz0 4. 
L'isatine blbromée, ou bibromisatine Cl6H3Br2AzO*. 

L'acide azotique concent ré dissout à chaud l ' isatine en se colorant en 

brun, et la dépose, pa r le refroidissement, à l 'état cristallin. 

La potasse caust ique t ransforme à froid l ' isatine en isatite de potasse 

K0,C 1 6 H 4 AzO 3 , et à chaud en isatate d e la m ê m e base, KO,C 1 6 H 6 Àz0 5 . 

^ L ' a m m o n i a q u e , en agissant sur l ' isatine, forme u n e série d e composés 

qui présentent u n e g r a n d e analogie avec les amides . 

Ces composés, qu 'on peu t appeler ammoniacaux isatiniques, r e p r o 

duisent de l ' a m m o n i a q u e et de l ' isatine lo r squ 'on les soumet à l 'action 

des acides ou des alcalis. 

Propriété». 
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L'azotate d 'a rgent , versé dans u n e dissolution alcoolique d ' isatine, y 

p rodui t u n précipi té rouge qu i co r re spond par «a composit ion à Yisaiite 

d'argent AgO,C ' 6 H 4 Az0 3 . 

Lorsqu 'on fait passer u n c o u r a n t d 'acide sul fureux dans u n e dissolu

tion d'isatine d a n s la potasse, on obt ient u n sel cristallisé en larges lames, 

et qu ' on a n o m m é ùatosulfite de potasse : ce sel a p o u r formule KO, 

C 1 6 H 5 Az0 4 (SO a ) a , 4HO. Les acides décomposent ce sel et reproduisent de 

r i sa t ine et de l 'aeide sulfureux. L'isatosulfite d ' a m m o n i a q u e se produit 

dans les mêmes circonstances q u e le sel d e potasse. (M. LAURENT.) 

Préparation. 

P o u r p répa re r r i sa t ine avec facilité, on t rai te p a r 600 ou 700 grammes 

d'acide azotique 1 k i logramme d ' indigo d u commerce q u ' o n a préa la

b lement rédui t en p o u d r e et mis ensui te en suspension dans une petite 

quant i té d 'eau ; on chauffe la l iqueur avec précaut ion j u squ ' à ce qu'el le 

soit décolorée : si à ce m o m e n t on l 'é tend d ' u n e g r a n d e quant i té d 'eau, 

elle laisse déposer r i sa t ine p a r le refroidissement. L 'eau m è r e est reportée 

su r le rés idu ; p a r u n e nouve l l e ébull i t ion elle se sa tu re d 'une nouvelle 

quant i té d ' isatine qu 'e l le laisse cristalliser en se refroidissant : les cristaux 

d ' isat ine sont lavés à l 'eau faiblement ammoniaca le et ensui te à l'alcool. 

1 k i logramme d ' indigo d o n n e j u s q u ' à 180 g r a m m e s d ' isat ine. 

DÉRIVÉS DE L'ISATIIVE. 

Chiorisat ine. G l 6 H 4 ClAz0 4 . — La chlorisat ine cristallise en prismes 

quadr i la tè res d ' u n j a u n e rougeâ t re , inodores et d ' une saveur amère . 

Cette substance, in t rodu i te dans les organes d e la respirat ion, excite 

l ' é t e rnumen t . El le se dissout facilement dans l 'eau boui l lante , l'alcool 

et l 'acide sulfur ique. 

La chlorisat ine se prê te à toutes les réact ions qu i caractérisent r i s a 

tine et d o n n e naissance à des produi t s co r r e spondan t s . Ainsi, la potasse 

peu t hyd ra t e r la chlorisat ine et la t ransformer e n acide chlorisatique 

C l 6 H 5 ClAz0 5 ,HO. 

On obt ient la chlorisat ine : 

1° E n t ra i tant pa r le ch lore r i s a t ine pulvér isée et mise en suspension 

dans l 'eau tiède ; 

2* E n faisant passer u n cou ran t de chlore d a n s de l 'eau qui t ient en 

suspension d e l ' indigo rédui t en p o u d r e . Il se p rodu i t de la chlorisatine 

et de la bichlorisat ine qu ' on dissout dans l 'alcool boui l lan t . L a dissolu

tion alcoolique dépose en p remie r lieu, p a r le refroidissement, des cris

t a u x de chlorisat ine. On purifie cette subs tance p a r des cristallisations 

réitérées dans l 'alcool. (M. ERDMANN.) 
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ACIDE ISAT1QUE. 5 0 8 

Bichlorisatine. C ^ H ^ P A z O 4 . — Ce corps forme de petites aigui l les 

jaunes, djun grand éc la t , fusibles, volat i les en par t ie , solubles d a n s 

l'eau et l 'alcool. 

La bichlorisatine s ' hyd ra t e sous l ' influence de la potasse et p r o d u i t 

l'acide bichlorisatique C 1 6 H 4 Cl 2 Az0 5 ,HO. 

On extrait la bichlorisat ine des eaux mère s qu i on t d o n n é la c h l o r -

isatine. 

En décomposant les isatines m o n o et b ichlorées pa r la potasse, on peu t 

obtenir l 'aniline chlorée et l 'ani l ine bichlorée (M. Hoffmann). 

Quand on fait réagi r u n e dissolution boui l l an te de bisulfite d e potasse 

sur la bichlorisatine, il se forme u n sel de potasse nouveau , le bichlor-

isatomifite de potasse KO,C 1 6 H 3 Cl 2 Az0 4 , 2 (SO) 2 (M. L a u r e n t ) . 

(M. ERDMANN.) 

Bromisatine. C 1 6 H 4 Bi 'Az0 4 . — La bromisa t ine présente l 'aspect d e 

prismes bri l lants d ' u n j a u n e o r a n g é , qui sont solubles dans l ' eau et 

l'alcool boui l lants . 

Ce corps, t rai té à froid pa r u n e dissolut ion aqueuse d e potasse, se con

vertit en bromisatate de potasse. 

Lorsqu'on le distille avec de la potasse caust ique en f r a g m e n t s , il 

donne de l'aniline bromée (M. Hoffmann). 

On obtient la b romisa t ine : 

1" En t ra i tant l ' indigo pa r le brome : il se p rodu i t de la b romisa t ine et 

de la bibromisatine q u ' o n sépare au moyen d e cristallisations successives 

dans l'alcool ; la b romisa t ine se dépose la p r emiè re . 

2° En agitant d u b r o m e avec de l ' isatine pulvér isée et mise en s u s p e n 

sion dans l 'eau : le b r o m e se combine l en temen t avec l ' isatine qu i p rend 

en l 'absorbant u n e te in te d ' u n j a u n e o r a n g é . Quand la l iqueur cesse de 

se décolorer, c ' e s t -à -d i re q u a n d le b r o m e n 'es t p lu s absorbé p a r l ' i sa

tine, on laisse reposer le mélange , on en décante la par t ie aqueuse , et , 

après avoir t rai té successivement à chaud le résidu (qui est de la b r o m 

isatine) par de l 'alcool faible et de l ' e a u , on le fait cristall iser dans 

l'alcool (M. Hoffmann). (M. ERDMANN.) 

Bibromisatine. C 1 6 H 3 B r 2 A z 0 4 . — La b ibromisa t ine cristall ise en 

prismes droits à base rec tangula i re , de cou leur o rangée . 

Cette substance se convert i t sous l ' influence d ' u n e dissolut ion c h a u d e 

de potasse caust ique en bibromisatite de potasse K O , C l 6 H 4 B r 2 A z 0 5 . 

Lorsqu'on distille la b ibromisat ine avec des fragments de potasse, on 

obtient de l'aniline bibromée (M. Hoffmann). 

On prépare la b ibromisa t ine en t ra i tan t l ' isatine pa r le brome sous 

l'influence de la radia t ion solaire. (M. ERDMANN.) 

Aride isat iqne on isatinique. C 1 6 H 6 Az0 5 ,HO. — L'acide isat ique est 
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l iquide, incolore, inso luble d a n s l ' eau . On l 'obt ient en décomposant 

l ' isatate d e p l o m b p a r l 'hydrogène sulfuré . 

L'isatate de potasse K O , G l 6 H 6 A z 0 5 est cristall in, de couleur j aune , et 

soluble d a n s l ' eau . 

La dissolution aqueuse d e ce Sel précipite le ch lo ru re d e b a r y u m et 

l 'acétate de p l o m b . 

Lorsqu 'on ajoute de l 'acide ch lo rhydr ique d a n s u n e dissolution d' isa-

ta te de potasse, il se dépose a u b o u t d e q u e l q u e t e m p s des cristaux 

d l s a t i n e . 

L'isatate d'ammoniaque ne para î t pas pouvoir exister à l 'état sec ; l o r s 

q u ' o n évapore u n e dissolution d e ce sel , il p e r d de l 'eau e t s e convertit 

en isamate d'ammoniaque. 

L'isatate de baryte BaO,G , 8 H 8 Az0 5 cristallise en pai l let tes . On le p r o 

dui t en faisant réagir l 'eau de ba ry t e s u r l ' isatine. 

L'isatate de plomb est le précipité floconneux d e couleur j aune qui 

se forme lorsqu 'on mélange deux dissolutions concentrées , l 'une d' isa-

tate de potasse, l ' au t r e d 'acétate de p l o m b . 

L'isatate d'argent AgO,C l 8 H 6 Az0 5 p résen te l 'aspect d e pr i smes jaunes , 

qu i sont solubles dans l 'eau. On obt ient l ' isatate d 'a rgent en précipitant 

à c h a u d l 'azotate d 'a rgent pa r l ' isatate de potasse. (M. LAURENT.) 

A c i d e chior isa t ique. C 1 8 H 6 ClAz0 5 ,HO. — L'acide chlor isat ique n ' a pas 

encore été isolé, mais on connaî t p lus ieurs chlor isata tes . 

Le chlorisatate de potasse KO,C , 6 H 5 ClAz0 5 offre l 'aspect de paillettes 

br i l lan tes ou d'aiguilles quadr i la tè res aplat ies, d ' un j a u n e clair . 

Ge sel est soluble dans l 'eau et décomposable p a r l 'action de la chaleur. 

Lorsqu 'on verse de l 'acide ch lo rhydr ique d a n s u n e dissolution d e 

chlorisatate d e potasse, il se précipi te de la chlor isa t ine . 

P o u r obtenir le chlorisatate de potasse, on mélange d e u x dissolutions 

chaudes et m o y e n n e m e n t concentrées , l ' une de potasse caust ique, l 'autre 

d e chlor isa t ine . Le chlorisatate d e potasse se dépose p a r le refroidisse

m e n t de la l iqueur . On le purifie pa r des cristallisations répétées dans 

l 'alcool. 

Quand on fait passer u n cou ran t de gaz acide sulfureux dans u n e dis

solut ion de chlor isata te de potasse, il se p rodu i t u n sel j aune dont la 

composition est représentée p a r KO,C , 6 H*ClAz0 4 ,2(SO) s , et qui a reçu 

le n o m d e chlorisatosulfite de potasse (M. Lauren t ) . 

Les au t res chlorisatates se p r é p a r e n t pa r doub le décomposi t ion. P l u 

sieurs d ' en t r e eux on t été analysés ; nous d o n n o n s ici l eu r s formules : 

Chlorisatate de baryte BaO,C l6HsClAz05,UO et 3HO. 
Chlorisatate de plomb l'bO,CI6H»ClAzOs,'2HO. 
Chlorisatate d'argent AgO,C1 6fl sClAz05. 

(M. ERDMANN.) 
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Aeidc bichlorisat iqne. C< 6 H 4 Cl 2 Az0 6 ,HO. — Cet acide est solide, d e 

couleur jaune et t rès soluble dans l 'eau. Il se décompose t rès facilement. 

On l'obtient en versant u n acide minéra l dans u n e dissolution concentrée 

de bichlorisatate de potasse. 

Le bichlorisatate de potasse KO,C l 8 H 4 Cl 2 AzO\2HO cristallise en lamelles 

brillantes d 'un beau j a u n e . Ce sel p e r d son eau de cristallisation à 130°, 

et se décompose ensuite avec déflagration. 11 est soluble dans l 'eau et 

l'alcool. 

On prépare le bichlorisatate de potasse en dissolvant à froid la b ich lor -

isatine dans la potasse caust ique. La l iqueur , portée ensuite à l 'ébulli t ion, 

dépose en se refroidissant des cr is taux de bichlorisatate de potasse . 

Les bichlorisatates de cuivre et d'argent ont p o u r formules : 

CuO.OHWAzO 5 . 
AgO (C

I 6H4Cl2AzO\ 
( M. ERDMASN.) 

AcJde bSbromisatiqne. C 1 6 H 4 Br 2 Àz0 5 ,HO. — L'acide b ibromisa t ique 

est pulvérulent , d ' un j aune clair et soluble dans l 'eau. Il se décompose 

par la dessiccation. 

Cet acide se p répa re en versant de l 'acide ch lo rhydr ique dans u n e 

dissolution concentrée de b ibromisata te de potasse. 

Le bibromisatate de potasse KO,C 1 6 H 4 Br 2 Az0 5 , 2HO est c r i s ta l l i sable , 

d'un beau j aune-pa i l l e , soluble dans l 'eau et l 'alcool. P o u r l 'obtenir , on 

dissout à froid la b ibromisat ine dans la potasse, puis on a b a n d o n n e la 

dissolution à e l l e -même. Le bibromisatate de potasse cristallise au bou t 

de quelque t emps . 

L'action du gaz acide sulfureux su r le b ibromisata te de potasse d o n n e 

le bibromisatosulfite dépotasse K O , C l 6 H 3 B r 2 A z 0 4 , 2 ( S 0 2 ) (M. Lauren t ) . 

( M . ERDMANN.) 

Imésattne. C 1 6 H 5 Az0 2 ,AzH. — L' imésat ine s 'obtient en sa tu ran t d ' i sa -

tine l'alcool absolu et b o u i l l a n t , a joutant à la dissolution u n excès 

d'isatine pulvér isée et faisant passer dans la dissolution chaude d u gaz 

ammoniac sec. L ' imésatine se dépose en pr i smes droi ts à base r e c t a n g u 

laire, incolores, inodores , insolubles d a n s l 'eau et l 'é ther , assez solubles 

dans l'alcool boui l lant . L'action d e l ' a m m o n i a q u e su r l ' isatine chlorée 

dissoute dans l 'alcool, donne l'imésatine chlorée C I 6 H 5 C l A z 2 0 2 . 

L'imésatine chlorée cristallise en pail let tes hexagonales j aunâ t res qui 

sont peu solubles dans l 'alcool boui l lant et à peu p rès insolubles dans 

l'éther. 

Imasatine. C 3 2 H 1 0 Az 2 O 6 ,AzH. — On obtient l ' imasatine en faisant 

bouillir u n e dissolution d'isatine dans l ' ammoniaque . L ' imasat ine est u n 
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corps j a u n e gr isâ t re , t i r an t souvent sur le b r u n ou le ve rdâ t re , insoluble 

dans l 'eau et dans l 'é ther , peu soluble dans l 'alcool boui l lant , assez so

luble dans la potasse. M. L a u r e n t a ob t enu l ' imasat ine bichlorée et 

l ' imasatine quadr ich lo rée . 

A c i d e i s amiqne . C 3 2 H 1 0 A z 2 0 6 , A z H 3 . — Cet acide se p rodui t lorsqu 'on 

évapore u n e dissolution d' isatate d ' a m m o n i a q u e ; il se forme de l'isa-

m a t e d ' a m m o n i a q u e q u ' o n dissout dans l 'alcool bou i l l an t ; la dissolution, 

t ra i tée pa r l 'acide ch lo rhydr ique , d o n n e l'acide isamigue qu i cristallise 

en tables r h o m b e s ou hexagonales , peu solubles d a n s l 'eau bouillante, 

assez solubles dans l 'é ther . 

L'acide isamique est v ivement a t t aqué p a r le b r o m e qui le convertit 

en u n corps n o u v e a u , de couleur j a u n e et insoluble dans l 'eau (indéli-

brôme, C 3 2 H 9 B r 4 A z 3 0 6 ) . 

L'isamate d'ammoniaque est cristall isable. 11 précipite le b ichlorure 

d e m e r c u r e en rouge , l 'acétate de p l o m b et l 'azotate d ' a rgen t en jaune . 

A c i d e b ich ior i samiqne . C 3 2 H 8 C l 2 A z 2 0 6 , A z H 3 . — L'acide bichlorisa-

mique se présente en lamelles hexagonales , d ' u n rouge vif, qu i sont 

solubles dans l 'alcool, dans l 'é ther , et à froid dans les acides concentrés. 

P o u r l 'obtenir à l 'état de pu re t é , on ajoute d e l 'acide ch lorhydr ique à 

u n e dissolution d ' isamide bichlorée d a n s la potasse, puis on fait cristab-

liser dans l'alcool le précipité rouge qu i s'est p rodu i t . 

Le bic/dorisamate d'ammoniaque forme des précipités j aunes dans les 

sels d ' a rgent . 

A c i d e quadr ich lor i samiqae . C 3 2 H 6 Cl 4 Az 2 0 6 ,AzH 3 . — Cet acide n'a pas 

encore été isolé ; mais on a ob tenu le quadr ich lor i samate d ' ammoniaque 

en t ra i tant à chaud l ' isamide quadr ich lorée par l 'alcool. 

La dissolution d e quadr ich lor i samate d ' a m m o n i a q u e forme dans les 

sels d ' a rgen t u n précipité floconneux don t la composit ion est représentée 

pa r AgO,C 3 2 H 6 Cl 4 Az 2 0 6 ,AzH 3 . (M. LAURENT.) 

i s a m i d e . C ' 6 H s Az0 3 ,AzH 2 . — L'isamide se p rodu i t p a r la distillation 

de l ' isamate d ' ammoniaque . Cette subs tance est d ' u n t rès beau j a u n e ; 

elle est pu lvé ru len te , inodore , insipide, p resque insoluble d a n s l 'é ther , 

t r ès peu soluble dans l 'alcool, insoluble dans l ' eau. L'isamide bichlorée 

C , 6 H 3 Cl 2 Az0 3 ,AzH 2 est u n e subs tance j a u n e , pu lvéru len te , assez soluble 

dans l 'alcool, insoluble dans l 'eau bou i l l an te . On la p répa re en évapo

r a n t à siccité u n e dissolution de bichlor isamate d ' ammoniaque . 

L' isamide bichlorée n 'es t pas le dern ie r t e rme d e la substi tution d u 

chlore à l ' hydrogène d a n s l ' isamide : on a ob tenu de l'isamide quadri

chlorée C , 6 HCl 4 Az0 3 ,AzH 2 p a r l 'évaporat ion d ' une dissolut ion d e q u a d r i -

chlorisatate d ' ammon iaque . 
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BICBXORiSATHYDE. 509 

Isatimlde. C 4 o H 1 5 Az 3 (AzH 2 ) 2 . — L ' ammon iaque a n h y d r e , en réagissant 

sur l'isatine mélangée à l 'alcool absolu ou à l 'alcool ordinai re , donne d e 

l'isatimide. 

Cette substance est cristal l ine, insoluble dans l 'eau, peu soluble dans 

l'alcool et dans l 'é ther . I l se forme quelquefois, dans la p répara t ion de ce 

corps, deux aut res substances , Yisatilime € 4 8 H 1 5 A z 3 O l 0 , A z H et Yamisitine 

C 9 6 H 3 8 Az'"0 1 8 ,Az. (M. LAURENT.) 

Ce corps est à l ' isatine ce q u e l ' indigo b lanc est à l ' indigo b leu . 11 

diffère de l 'isatine p a r 1 équivalent d 'hydrogène . 

L'isathyde offre l 'aspect de cr is taux lamellaires ou pr ismat iques d ' u n 

blanc grisâtre, qu i sont insolubles dans l 'eau, peu solubles dans l 'alcool, 

dans l 'éther, fusibles et décomposables p a r l 'action de la cha leur . 

La potasse, en agissant sur l ' i sathyde, donne naissance à d e l ' isatate d e 

potasse et à de Yindine potassée. 

L'isathyde se p r é p a r e : 1° E n t ra i t an t pa r d u sulfhydrate d ' a m m o 

niaque u n e dissolution alcoolique d ' isat ine ; il se précipite d u soufre e t 

il reste dans la l iqueur d e l ' i sa thyde qui se dépose à l 'état cristall in a u 

bout de que lque t e m p s . 2° E n chauffant légèrement , dans u n ba l lon , d e 

l'isatine avec d e l 'acide sulfurique é tendu d 'eau et d u zinc; l ' isatine 

absorbe la totali té de l ' hydrogène qu i se p rodu i t et se convert i t en i sa-

thyde. (M. LAURENT.) 

Chiorisathyde. C 1 6 H 5 ClAz0 4 . — La chlor isa thyde ou isa thyde m o n o 

chlorée est b l anche , cristall isable, insoluble dans l 'eau froide, peu s o 

luble dans l 'eau c h a u d e , assez soluble dans l 'alcool boui l lan t . El le se 

dédouble à 180 ' en chlorisat ine et en chlorindine. 

La potasse en dissolution aqueuse et boui l lante t ransforme la c h l o r 

isathyde en chlorisatate de potasse. Il se p rodu i t , en ou t re , d a n s cette 

réaction, u n acide par t icul ier , Yacide chlorisathydique, don t le sel de 

potasse est soluble dans l 'eaii. 

L 'ammoniaque colore la chlor isa thyde en rouge . 

On p répa re la chlor isa thyde en faisant réagir le su l fhydra te d ' a m m o 

niaque su r la chlor isa t ine . (M. ERDMANN.) 

ISATHYDE. C 4 6 H 6 AZ0 4 . 

C 1 6 

H«. 

Az. 
O 4 . 

1200,00 
75,00 

175,00 
400,00 

64,86 
4,05 
9,45 

21,64 

1850,00 100,00 

Blchiorisathyde. C l 6 H 4 C l 2 A z 0 4 . — La bichlorisathyde ressemble b e a u -
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c o u p à la chlor isa thyde e t p résen te des réact ions ana logues . Cette 

subs tance se p rodui t p a r l 'action d u sulfhydrate d ' ammoniaque sur 

r i s a t i ne bichlorée. (M. ERDMANN.) 

B i s n i f l s a t h y d e . C 1 6 H 6 A z 2 S s 0 2 . — La bisulfisathyde est g r e n u e , d 'un 

gris j a u n â t r e , sans odeur pi saveur , insoluble dans l ' e a u , soluble dans 

l 'alcool et l ' é ther boui l l an t s . El le fond lo r squ 'on la chauffe, et se décom

pose ensui te en dégageant de l ' hydrogène sulfuré. 

Le bisulfite d ' a m m o n i a q u e réagit à froid su r la bisulfisathyde et p r o 

dui t divers composés p a r m i lesquels se t rouve u n sel ammoniaca l pa r t i 

cul ier , le sulfisatanite d'ammoniaque. Ce sel est cristallisable, soluble 

dans l ' eau et l 'alcool. Le b ich lorure de p la t ine forme dans une dissolution 

alcoolique de sulfisatanite d ' ammon iaque u n précipité j a u n e qui , décom

posé p a r l 'hydrogène sulfuré, d o n n e l'acide sulfisataneux. 

Quand on trai te à fébul l i t ion la bisulfisathyde par le bisulfite d 'ammo

n iaque , il se dépose o rd ina i rement u n mélange d ' indine avec un corps 

b l a n c encore peu connu ; mais on obtient parfois u n e substance nouvelle, 

Y isolane C 1 6 H 6 A z 0 3 . 

La bisulf isathyde se p r épa re en faisant a r r iver d e l 'hydrogène sulfuré 

d a n s u n e dissolution alcoolique chaude d ' i sa thyde : d u soufre se dépose; 

on filtre la l iqueur , puis on y ajoute de l ' eau qui précipite la bisulfisa

t h y d e . (M. LAURENT.) 

S n i f l s a t h y d e . C , 6 H 6 A z 0 3 S . — La sulfisathyde forme d e peti ts cristaux 

b lancs inodores , insipides, insolubles dans l 'eau, peu solubles dans l ' a l 

cool et l ' é ther . Cette substance fond lo rsqu 'on la chauffe, pu is elle se 

décompose en divers p rodu i t s volatils et laisse u n résidu de charbon . On 

la p r é p a r e en décomposant pa r la potasse la bisulfhysatide dissoute dans 

l 'a lcool . La sulf isathyde se dépose au b o u t de que lque t emps . Après 

l ' avoir lavée avec de l 'alcool boui l lan t , on la soumet à la dessiccation. 

(M. ERDMANN.) 

Ind ine . C , 6 H 6 A z 0 2 . — Cette subs tance , qui est i somér ique avec l 'indigo 

b l a n c , présente l 'aspect d ' u n e p o u d r e de cou leur rose foncé, 

L ' ind ine est insoluble d a n s l ' e a u , peu soluble d a n s l 'alcool, dans 

l ' é t h e r , assez soluble d a n s l ' ac ide sulfurique concent ré , et décomposable 

p a r l 'act ion de la chaleur . 

La potasse se combine facilement avec l ' i nd ine et p rodu i t u n composé 

cristall isable, l'indine potassée, qu i a p o u r formule C 1 6 H 5 AzO,KO. 

Le b r o m e , e n réagissant s u r l ' indine, d o n n e la bibromindine C 1 6 H 4 Br 2 

AzO 2 . La bibromindine est pu lvéru len te , d ' un violet no i râ t re , peu soluble 

d a n s l 'alcool et l ' é the r (M. E r d m a n n ) . 

E n faisant boui l l i r l ' indine avec l 'acide azotique, on ob t ien t u n e poudre 
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L'isatine n'est pas le seul corps qu i p r e n n e naissance dans l 'action de 

l'acide azotique s u r l ' indigo ; il se forme en ou t r e u n acide b lanc , soluble 

dans l 'eau, volatil , qu i p rodu i t avec l 'oxyde de p l o m b u n sel so luble , et 

qui a été n o m m é acide indigolique ou anilïque. 

On t rouve enfin dans les eaux mère s de l 'acide carbazotique. 

d'un rouge violacé assez vif, insoluble dans l 'eau, peu soluble dans l'alcool 

et l 'éther, dont la composit ion c o r r e s p o n d e la formule C 1 6H 4(AzO*)Az0 2 , 

et qu'on a n o m m é e nitrindine. 

L'indine se p répare de la man iè re suivante. On t r i t u r e dans un mort ier 

de l'isatine avec u n e dissolution concentrée d e potasse employée en 

quantité convenable p o u r former u n e pâ te consistante. Lorsque la masse 

a pris une légère te inte rose , on l ' addi t ionne d'alcool en cont inuant la 

trituration, puis on la je t te sur u n filtre où on la lave d ' abord avec de 

l'alcool et ensuite avec de l ' eau. Le rés idu est repr is , à u n e douce cha 

leur, par une dissolution concentrée de potasse, qui dépose en se refroi

dissant des cr is taux d ' indine potassée. Cette combinaison, soumise à des 

lavages répétés et traitée pa r l 'acide ch lo rhydr ique , donne l ' indine sous 

la forme d ' une p o u d r e d e couleur rose. (M. LAURENT.) 

Chiorindine. Q 6 H 5 ClAz0 2 > — La chlor indine offre l 'aspect d 'une p o u d r e 

colorée en violet. Cette subs tance est insoluble dans l 'eau et l 'alcool. El le 

se dissout dans la potasse. On l 'obtient en faisant réagir la potasse sur la 

chlorisathyde. 

L'action de la potasse sur la b ichlor isa thyde donne la bichlorindine 

OIFCFAzO 2 . (M. ERDMANN.) 

Hydrlndîne. F iavimUiic . — Sous l 'influence d 'une dissolution a lcoo

lique bouil lante de potasse, la combinaison d ' indine et de potasse fixe d e 

l'eau et se converti t en hydrindine potassée qu i se dépose pa r le refroi

dissement de la l iqueur . 

Lorsqu'on soumet ce nouveau composé à des lavages répétés, il se 

dédouble en potasse et en hydrindine. 

L'hydindrine cristallise en peti ts p r i smes cour ts , t r anspa ren t s , d 'un 

jaune pâle, insolubles dans l 'eau, peu solubles dans l 'alcool. 

La dissolution alcal ine d 'où s'est séparée l ' hydr ind ine potassée donne , 

par l 'addition d ' u n acide, u n précipité floconneux j a u n â t r e qu i contient 

un corps par t icul ier , \diflavindine. (M. LAURENT.) 
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ACIDE INDIGOTIQUE. C'WAzO^HO. 

C»< 1050,00 45,90 
H 4. . 50,00 > 2,18 
Az 175,00 7,65 
O 9 900,00 , 39,34 
HO 112,50 4,93 

2287,50 100,00 

L'acide indigotique a reçu les n o m s successifs A'ACIDE INDIGOTIQUE, 

ACIDE ANILIQUE et ACIDE NITROSALICYLIQUE. 

Il cristallise en aiguilles j aunâ t re s , fusibles, peu solubles dans l 'eau 

froide, solubles dans l 'eau boui l lante : sa dissolution aqueuse se colore 

en rouge d e sang p a r les persels d e fer. Sa saveur est acre . L'acide azo

t ique le décompose en acide oxal ique et en acide carbazotique. Mis en 

contact avec d e l 'eau et d u zinc méta l l ique , il d o n n e u n e solution rouge, 

d 'où se déposent des flocons d ' u n rouge d e sang. 

L 'hypochlor i te d e c h a u x en dissolution aqueuse et boui l lante trans

forme l 'acide indigot ique en chloropicr ine. 

Voici les formules des pr inc ipaux indigotates : 

Indigotate de potasse KO,C , 4H4AzOB. 
Indigotate d'ammoniaque. . . . AzH 3,HO,C uH 4Az0 9, 
Indigolate de baryte BaO,C14H4Az09,4HO. 
Indigotate de plomb PbO,C1 4H4Az09,HO. 
Indigotate d'argent AgO,C 1 4H 4Az0 9. 

On obt ient cet acide : 1° en in t roduisant d e l ' indigo bien p u r dans un 

mélange boui l lan t de 1 par t ie d 'acide azotique et de 10 à 15 parties 

d 'eau ; 2° en t ra i tant d e l 'acide salicylique p a r l 'acide azotique fumant. 

Ether Indigot ique . C 4 H 5 0 , C , 4 H 4 A z 0 9 . — Ind igo ta te de méthylène. 

C 2 H 3 0 , C 1 4 H 4 A z 0 9 . — L'éther indigotique s 'obtient en t ra i tan t l 'é ther sa l i 

cylique p a r l 'acide azotique fumant (M. Cahour s). Il cristallise en aiguilles 

j aunâ t r e s . La potasse et la soude caust ique dissolvent à froid l 'éther i n d i 

gotique : à la t e m p é r a t u r e de l 'ébull i t ion, les alcalis le dét ruisent en régé

n é r a n t de l 'alcool e t d e l 'acide indigot ique. 

VINDIGOTATE DE MÉTHYLÈNE forme des aiguilles j a u n â t r e s , t rès peu 

solubles dans l 'eau, assez solubles dans l 'alcool boui l lan t , fusibles à 90°, 

et volatiles en g r a n d e par t ie sans décomposi t ion. Cet é ther présente les 

caractères d ' un acide. 

Ani iamide . C l 4 H 6 À z 2 0 8 . — L 'an i lamide se p rodui t pa r l 'action d e l 'am-
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A C T I O N S E L A P O T A S S E S U R L ' I N D I G O B L E U . 

L'action d 'une solution alcoolique de potasse s u r l ' indigo b l eu p rodu i t 

deux acides, l'acide anthranilique et l'acide chrysanilique, qu i on t été 

étudiés par M. Fri tzsche. Si l 'on trai te l ' indigo en p o u d r e fine p a r de la 

potasse caustique au creuset d ' a r g e n t , on obt ien t de l 'acide sal icyl ique. 

(M. Cahours.) 

ACIDE ANTHRANILIQUE. C 1 4H 6Az0 3,HO. 

Cet acide a été découver t p a r M. Fri tzsche. Il est i somér ique avec la 

salieylamide. 

L'acide an thran i l ique cristallise tan tô t en l ames br i l lantes , t a n t ô t en 

aiguilles à qua t re ou six pans ; il est incolore , t r è s soluble d a n s l 'alcool 

et l'éther. Lorsqu'on le chauffe len tement , il se subl ime sans a l téra t ion ; 

mais si on le chauffe b ru squemen t , il se d é d o u b l e en acide ca rbon ique et 

en aniline : 
C«H 7Az0 4 = C'2H7Az - f 2(C02)> 

Acide Aniline, 
anthranilique. 

L'acide an thran i l ique , distillé avec d e la c h a u x , éprouve le m ê m e 

dédoublement. 

On produi t l 'acide an thran i l ique en t ra i t an t à c h a u d l ' indigo p a r u n e 

dissolution concentrée de potasse et en r e m p l a ç a n t l 'eau à m e s u r e qu 'e l l e 

s'évapore. L'indigo disparaî t peu à peu ; lorsqu ' i l n ' en reste p l u s q u e de 

petites quanti tés dans la l iqueur , on y ajoute d u peroxyde de manganèse 

jusqu'à ce qu 'e l le n e laisse p lus déposer d ' indigo b leu en se refroidissant : 

la masse, reprise pa r l 'eau, est sa turée pa r l 'acide sulfurique é t e n d u . On 

filtre, on neutral ise la l iqueur p a r la po tasse , on évapore à siccité ; le 

résidu de l 'évaporat ion est repr is p a r l ' a l coo l , q u i n e dissout q u e l ' a n -

thranilate de potasse ; ce sel est t ra i té pa r l 'acide acétique qu i sépare 

l'acide an thrani l ique . 

Les anthrani la tes sont peu connus . 

ACIDE CHRYSANILIQUE. C 2 8H l 0Az 2O s,IJO. 

L'acide .chrysani l ique est peu soluble dans l ' e a u , p lus soluble dans 

l'alcool hydra té ; il se dissout dans la potasse en lui d o n n a n t u n e teinte , 

v. , 33 

moniaque sur l ' indigotate de méthy lène : elle se dissout facilement à froid 

dans l ' ammoniaque, J a potasse et la soude. E l le est à peine so luble d a n s 

l'eau froide, p lus soluble dans l 'eau boui l lante , et t rès soluble d a n s l ' a l 

cool et l 'é ther . Sa dissolution aqueuse colore en rouge-cerise les sels de 

peroxyde de 1er . L 'an i lamide forme d e peti ts cr is taux j aunes , t r è s b r i l 

lants , volatils en par t ie sans décomposi t ion. 
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M A T I È R E S C O L O R A N T E S DES L I C H E N S . 

ORSEILLE. ·"-> TOURNESOL. 

Lorsqu'on soumet à la putréfaction, en présence de l'ammoniaque 

et de l'air, certains lichens des genres Variolaria, Lecanora, Eoccella^ 

Evertua, etc., on obtient des substances colorantes qui portent le nom 

d'Qrseille ou de tournesol. 

La matière colorante ne préexiste pas dans les lichens ; elle se pro

duit par l'action de l'ammoniaque sur une matière non azotée, l'orcine. 

L'orcine e l le-même ne préexiste pas dans les l ichens ; el le provient de l t 

décomposition, sous l'influence des alcalis, de plusieurs principes inco

lores et cristallisables, tels que l'acide lécanorique, l'acide érythrique, 

l'acide évernique, etc. , que contiennent certaines espèces de lichens. 

La transformation en matières colorantes des diverses substances qui 

existent dans les lichens s'opère de la manière suivante dans l'industrie : 

o n débarrasse d'abord les lichens de la terre dont ils sont souillés, 

jaune d'or. Les chrysanilates de plomb et de zinc sont insolubles et d'un 

beau rouge. Le» acides transforment l'acide chrysanilique en a c i d e 

anthrandique. 

CHLORANIL. O^Cl^O8. 

&* 1800,00 29 ,28 

Cl* 3545 ,60 57 ,69 

O» 800,00 , 13 ,03 

6145 ,60 100,00 

Ce corps a été découvert par M. Erdmann dans les produits de l'action 

du chlore sur l'indigo. Il peut se former par l'action du chlore sur l'in

digo, l'acide phénique, la salicine, le quinon et leurs dérivés. 

Le chloranil est insoluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool froid ; 

il se dissout dans l'alcool bouillant avec une couleur jaune pâle, cristal

lise par le refroidissement en paillettes éclatantes qui ressemblent beau

coup à l'iodure de plomb. 

Le chloranil se dissout aisément à chaud dans la potasse étendue e t 

donne un liquide pourpre qu i , étant additionné d'acide chlorhydrique, 

dépose par le refroidissement des prismes d'un brun rougeâtre d'acide 

chloranilique. 

Chauffé avec de l'ammoniaque, le chloranil se transforme en ehlorani-

lamide. La chloranilamide cristallise en petites aiguilles aplaties, couleur 

châtain, assez brillantes, âolubles dans l'eau. La chloranilamide, traitée 

par les acides concentrés, se change en chloranilam. 
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ORSEHXE. — TOURNESOL. 515 

et après les avoir rédui ts en pâ te , on les a r rose avec u n e dissolution 

de carbonate d ' ammoniaque ou bien avec de l 'u r ine dans laquelle on a 

délayé de la chaux, afin d e décomposer les sels ammoniacaux fixes 

que l'urine contient. La masse, abandonnée au contact d e l 'air et humectée 

de temps en temps avec de l ' ammoniaque , se colore peu à peu en rouge 

violacé, p rend u n e odeur désagréable, et consti tue, a u bou t de q u e l 

ques semaines, Yorseille d u commerce . 

Quand, dans la prépara t ion précédente , on remplace l ' ammoniaque 

par un mélange de carbonate d e potasse et d ' ammoniaque , la masse 

prend d'abord u n e belle teinte rouge qui vire ensuite au b leu : la pâ te 

ainsi obtenue, et épaissie pa r de la craie ou d u p lâ t re , ser t à p répare r le 

tournesol en pains. 

On a dans ces dern iers t emps in t rodui t u n e modification impor tan te 

dans la fabrication de l 'orseille. Les l ichens sont trai tés pa r l 'eau bou i l 

lante : la substance b lanche et pu lvé ru len te qui les recouvre et qu i doit 

donner la mat ière colorante se modifie et devient soluble d a n s l 'eau ; on 

obtient ainsi u n extrait qui est t rai té p a r u n g r a n d excès d ' ammoniaque 

et qui se t ransforme en orseille pa r l 'action d e l 'oxygène a tmosphér ique . 

On voit que dans cette nouvelle fabrication on n 'opère que s u r la par t ie 

soluble des l ichens. 

La proport ion des substances qu i se convertissent en mat iè re colorante , 

dans le t ra i tement des l i c h e n s , est t rès faible : elle varie de 2 1/2 à 

12 pour 100. Aussi a - t -on proposé, p o u r éviter des frais de t ranspor t qu i 

sont toujours considérables, de re t i rer ces substances su r les l ieux mômes 

où se récolte le l ichen, en épuisant cette p lan te pa r u n lait d e c h a u x , 

neutralisant l 'extrait pa r l 'acide c h l o r h y d r i q u e , recuei l lant s u r u n filtre 

le précipité qui s'est formé, et le desséchant ensui te à u n e douce cha leur . 

(M. Stenhouse.) 

Ce procédé présente en out re l 'avantage d e pe rme t t r e d 'apprécier la 

richesse des. l ichens p a r la s imple pesée d u précipité q u e forme l 'acide 

chlorhydrique dans l 'extrait p rovenan t d e l ' épuisement d ' un poids c o n n u 

de lichens pa r u n lait de chaux (M. Gerha rd t . ) 

La déterminat ion d e la richesse des l ichens peu t encore ê t re opérée 

à l'aide d ' une dissolution t i t rée d 'hypochlor i te de c h a u x . Ce sel s versé 

dans l 'extrait calcaire d u l ichen, me t aussitôt en l iberté les principes qu i 

se t ransforment en mat ières colorantes et dé t ru i t ensui te ces dernières . 

Il est donc évident que p lu s il faudra employer d 'hypochlor i te d e chaux 

pour décolorer l 'extrait calcaire d ' un poids connu de lichen, p lus ce lichen 

pourra fournir de substances colorantes . (M. Stenhouse.) 

Les composés qui p rov iennen t des l ichens on t été étudiés pa r MM. Robt-

quet, Liebig, D u m a s , R . R a n e , S c h u n c k , Rochleder et Heldt , Knopp, 

Laurent et Gerhard t , Stenhouse, etc. 
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ACIDE LÉCANORIQUE. C 3 2 H , 4 0 1 4 , 2 H O . 

0 " . . 

2400 ,00 

175 ,00 

1400 ,00 

225,00 

57 ,14 
4 ,16 

33 ,33 
5,37 (HO)2 

4200 ,00 100,00 

Propriété». 

L'acide lécanor ique est solide, cristallin, b l anc q u a n d il est très pur , 

soluble d a n s 250 par t ies d 'eau boui l l an te , d a n s l 'acide acétique, beaucoup 

p lus soluble d a n s l'alcool et l ' é ther . 

La dissolution alcoolique d 'acide lécanor ique n 'es t pas t roublée par les 

dissolutions alcooliques d 'acétate n e u t r e de p l o m b , d e bichlorure de 

m e r c u r e , d 'azotate d 'a rgent et de ch lo ru re d 'o r . El le se colore en rouge 

p o u r p r e au contact d e pe rch lo ru re de fer et d o n n e u n précipité ver t -

p o m m e lorsqu 'on la mélange avec de l 'acétate d e cuivre dissous dans 

l 'alcool. (M. Schunck . ) 

L'acide lécanorique, soumis à l 'action de la cha leur , des acides ou des 

alcalis concentrés , se dédouble en acide carbonique et en orc ine : 

Sous l ' influence d e l ' a lcool , il se t ransforme à c h a u d en éther léca

norique ( C 4 H 5 0 ) 2 , C 3 2 H 1 4 0 1 4 . Cet é t h e r , ob tenu depuis long temps par 

M. Heeren en faisant boui l l i r l ' é ry th r ine avec de l 'alcool, avait été appelé 

pseudérythrine. L 'é ther lécanorique est t rès soluble d a n s l 'é ther et dans 

l 'a lcool ; sa solution est n e u t r e a u papier . 11 est fusible et peut être 

sub l imé sans décomposit ion. Bouilli avec les a lcal is , il dégage de l'alcool 

et d e l 'orcine. 

M. Schunck a p r o d u i t , avec l 'esprit d e bo i s , u n é the r cor respondan t 

au p r é c é d e n t , mais p l u s soluble dans l ' eau. 

Les lécanorates , dissous dans l 'eau ou l 'alcool, se décomposent , à chaud, 

en orc ine et en acide orcel l ique. Le lécanorate de baryte ( B a O ) 2 , C 3 4 H l 4 O u 

est cristal l isable. 

L 'acide lécanor ique s'obtient en t ra i tant le Lecanora parella pa r l 'éther ; 

cet acide se dépose d e la dissolution é thérée à l 'état cristall in. On le p u 

rifie en le faisant d issoudre et cristalliser dans l 'alcool. 

C 3 î H ' « 0 1 ( - f 2HO = (CO2)* + (C"H 80')*. 

Préparation. 
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ACIDE ÉBYTHR1QIJE. 

l'acide ërythrique C w H 2 s O ï 0 a été découver t pa r M. Schunck . 

Propriétés. 

Cet acide est b lanc , cristall in, inodore , insipide, peu soluble d a n s l 'éau 

(1 partie d 'acide é ry th r ique exige 240 par t ies d 'eau bou i l l an te p o u r se 

dissoudre), assez soluble dans l 'alcool, l 'é ther et les alcalis. La d i sso lu

tion ammoniacale d 'acide é ry th r ique rougit au contact de l 'air ; e l le p r é 

cipite en b lanc l 'azotate d ' a rgen t . 

Lorsqu'on maint ient que lque t emps en ébulli t ion u n e dissolution d 'ac ide 

érythrique sa turée p a r la chaux ou la b a r y t e , il se forme d e la picro-

érythrine et u n acide par t icul ier , l'acide érythrinique. (M. S tenhouse . ) 

Le perchlorure de fer fait p r e n d r e à la dissolution alcoolique d 'ac ide 

érythrique u n e te inte d ' un rouge p o u r p r e foncé qui passe a u j a u n e p a r 

une addition d ' a m m o n i a q u e d a n s la l iqueur . Le sous-acétate de p l o m b 

y produit un précipi té qu i a p o u r formule ( P b O ) 4 , C 3 4 H , 5 0 " , 

L'acide é ry th r ique fournit d e l 'orcine à la distil lation sèche. Mis en 

ébullition avec l 'alcool et l 'esprit d e bois, il d o n n e naissance à d e u x 

éthers ( C 4 H s O ) 2 , C 4 0 H 2 0 O 1 8 et ( C 2 H 3 0 ) 2 , C 1 0 H 2 0 0 1 8 qui sont solides et c r i s t a l -

lisables. 

L'eau boui l lante convert i t l en temen t l 'acide é ry th r ique en p i c r o -

érythrine et en acide é ry thr in ique . 

L'acide é ry th r ique , en s 'oxydant , forme d e u x substances nouve l l e s , 

Yamarythrine et la télérythrine. (M. Kane . ) 

Préparation. 

On prépare l 'acide é r y t h r i q u e : 1° en épuisant le l ichen p a r u n lait d e 

chaux (M. Stenhouse) ; 2" e n t ra i t an t le Roccella Montagnei p a r d e l 'eau 

bouillante. 11 se p rodu i t u n précipité f loconneux q u i , repr is p a r l 'a lcool , 

donne une masse cristal l ine d 'acide é ry th r ique . 

PICRO ÉRYTHR1INE. C^H^O 2 . 

C 2 0 1500 ,00 7 8 , 9 4 

H 1 6 . . . . . . . . . 200 ,00 10 ,52 

0 2 200 ,00 1 0 , 5 4 

* 1900,00 100 ,00 

Cette substance est cristallisable, incolore, a m è r e , peu so luble d a n s 

l'eau froide et t rès soluble d a n s l 'eau boui l lan te . El le se dissout aussi à 

froid dans les alcalis en d o n n a n t u n e l iqueur qu i rougi t p r o m p t e m e n t 

à l'air. 
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La dissolution aqueuse d e p ic ro -é ry th r ine est faiblement acide ; elle 

précipite en b lanc le sous-acéta te d e p l o m b , r édu i t à chaud le ch lorure 

d 'or , ainsi que l 'azotate d ' a rgen t add i t ionné d ' u n e légère quant i té d ' a m 

mon iaque et se colore en rouge p o u r p r e au contact d u pe rch lo ru re de fer. 

La p i c ro - é ry th r ine n e s 'altère pas p a r l 'ébulli t ion prolongée avec l 'eau 

et n e p rodu i t p a s d 'é ther avec l 'alcool. Chauifée dans u n peti t tube , elle 

d o n n e un sub l imé cristall in d 'orc ine . Bouillie avec de l 'eau d e bary te ou 

d e chaux , elle se t ransforme en orcine et en érythroglucine. 

P o u r obtenir la p ic ro -é ry th r ine , on fait boui l l i r de l 'eau dans laquelle 

on a mis de l 'acide é ry th r ique . Cet acide se dissout l en tement et la 

l iqueur d o n n e par l 'évaporat ion u n e masse v isqueuse , de couleur b rune , 

q u i , t rai tée p a r l 'eau froide > laisse p o u r rés idu de la p ic ro-éry thr ine 

p u r e . (M. SCHUNCK.) 

ÉRYTHROGLUCINE. C 8 H 1 0 O 8 . 

C 8 . , 6 0 0 , 0 0 3 9 , 3 4 

H"» 1 2 5 , 0 0 8 , 1 9 

O». . , 8 0 0 , 0 0 5 2 , 4 7 

1 5 2 5 , 0 0 1 0 0 , 0 0 

Propriétés. 

L'éry throgluc ine est cr is ta l l ine , n e u t r e a u papier d e tournesol , d 'une 

saveur sucrée , et infermentesctble. L ' ammoniaque , le c h l o r u r e de chaux, 

la potasse et le carbonate d e potasse sont sans action su r l 'érythroglucine. 

E l le n 'es t a t t aquée ni p a r le b r o m e , ni p a r l 'acide azotique froid. L'acide 

azot ique boui l lan t la t ransforme en acide oxal ique. U n mélange d'acide 

sulfur ique fumant et d 'acide azotique concent ré la convert i t en u n corps 

n i t r é qui , mê lé avec d u sab le , dé tone pa r la percuss ion . Aucune disso

lu t ion méta l l ique n e la précipite. P a r la distillation sèche, l ' é ry thro

glucine p r o d u i t u n l iquide e m p y r e u m a t i q u e accompagné d ' u n e odeur de 

sucre b r û l é . 
Préparation. 

La prépara t ion de l 'é rythroglucine est t rès s imple . On épuise le lichen 

p a r u n lait d e chaux , et après avoir ma in t enu l 'extrai t en ébulli t ion pen

d a n t que lques heu res a u contact de l 'air , on le r édu i t pa r évaporation au 

t iers d e s o n vo lume , puis on l ' a b a n d o n n e à lu i -même. Lorsqu' i l est bien 

refroidi, on y fait passer u n couran t d 'acide carbonique qu i précipite la 

chaux , on fdtre et l 'on évapore à u n e douce cha leur j u squ ' à consistance 

s i rupeuse . Le résidu est formé d 'orcine, d ' é ry throg luc ine , d ' une matière 

colorante et d ' une résine par t icul ière . E n agi tant ce mélange dans un 

flacon avec d e l 'éther, on dissout l 'orcine, la substance colorante et la 

rés ine : l ' é rythroglucine reste à l 'état insoluble. 
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ACIDE ALPHA-ORSELLIQUE. 51fl 

L'érythroglucine, recueillie sur un filtre, est lavée avec de l'alcoel 

froid, exprimée fortement et dissoute ensuite dans l'alcool bouillant, qui 

la dépose en gros cristaux par le refroidissement. On achève de la puri

fier par des cristallisations réitérées dans l'alcool. ( M . STENHQUSI.) 

AMARYTHRINE. — TÉLÉRYTHRINE. 

L'amarythrine a une saveur douce et amère. Elle est très soluble dans 

l'eau, moins dans l 'alcool, et insoluble dans l'éther. Elle se change, par 

l'exposition à l'air, en télérythrine, qui est très soluble dans Veau et 

insoluble dans l'éther. La télérythrine est cristalline, neutre aux papiers 

réactifs ; elle se combine avec les oxydes métalliques. Par l'ammoniaque, 

* elle devient d'un rouge vineux foncé. 

ACIDE ORSEX.IiIO.UE. 

ACIDE ALPHA-ORSELLIQUE. — ACIDE ALPHA-OKSELLINIQUE. — 

ACIDE BÊTA-ORSELLIQUE. 

L'acide alpka~orsellique G 3 2 H 1 4 0 '* s'extrait d'une variété de Roccella 

tinctoria venant de l'Amérique du Sud. Pour l'obtenir, on coupe le lichen 
en petits morceaux et on le fait macérer dans une grand© quantité d'eau, 
avec de la chaux éteinte. Le mélange est ensuite agité et abandonné à lui-
même, t a liqueur étant décantée, on épuise le résidu par une nouvelle 
quantité de lait de chaux ; le sel de chaux ainsi obtenu est décomposé 
par l'acide chlorhydiique, qui précipite l'acide alpha-orsellique sous forme 
d'un dépôt gélatineux qu'on purifie ensuite en le décolorant par le charbon 
animal et en le faisant cristalliser dans l'alcool. Cet acide est presque inso
luble dans l'eau froide, peu soluble dans l'eau bouillante, soluble dans 
l'alcool et l'éther. Il forme avec les alcalis et les terres alcalines des sels 
cristallisables. Sa réaction la plus caractéristique consiste dans la colora
tion rouge foncée qui apparaît instantanément lorsqu'on le traite par une 
splution de chlorure de chaux. Cette coloration passe rapidement au brun 
et disparaît ensuite. 

Une solution d'acide alpha-orsellique dans l'ammoniaque, exposée à 
l'air, prend une belle teinte rouge qui se fonce de plus en plus et devient 
violette. Parla distillation sèche, l'acide alpha-orsellique donne une huile 
empyreumatique et de l'orcine. 

En neutralisant l'acide alpha-orsellique par de la chaux ou de la 
baryte, et faisant bouillir la liqueur jusqu'à ce que l'acide soit entière
ment dissous, il se dégage de l'acide carbonique et l'on obtient un nouvel 
acide, l'acide alpha-orsellinique C t s H 8 0 8 , qui cristallise en prismes d'une 
saveur amère, plus solubles dans l'eau que ceux d'acide alpha-orsellique, 
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t rès solubles dans l 'alcool : leur solution aqueuse d o n n e de l 'acide c a r b o 

n ique et de l 'orcine lorsqu 'on la fait boui l l i r . Le pe rch lo ru re de fer la 

colore en rouge p o u r p r e . 

L'acide a lpha-orse l l in ique p rodu i t avec les bases des sels solubles. 

L 'a lpha-orsel l inate d e b a r y t e a p o u r formule : B a O , C , 6 H ' 0 7 . 

M. S tenhouse a ob tenu \'éther orsellinique C 4 H s 0 , C 1 8 H 7 0 7 pa r l ' é thér i -

fication d e l 'acide orsel l in ique. 

Uorsellate de méthylène, ou é ther a lpha-orsel l in ique d e l 'esprit de bois, 

est solide, cristallisable, soluble dans l 'eau et volatil sans al térat ion. On 

le p répa re di rectement en t ra i tan t l 'alcool mé thy l ique p a r l 'acide a l p h a -

orsell inique. 

Acide bêta-orsellique. — On re t i re cette subs tance d u Iioccella tinctoria 

provenant d u cap de Bonne-Espérance . L'acide béta-orsel l ique C 3 4 H , 8 0 ' 5 

est soluble dans l 'eau, t rès soluble dans l 'alcool et l 'é ther . 

ROCCELLINE. C 1 8 H 8 0 7 . 

C 1 8 . 1350,00 62,79 
H 8 , . . 100,00 4,65 
O7 700,00 32,56 

2150,00 100,00 

La roccelline se t r ouve dans le résidu épuisé pa r l 'eau boui l lan te qui a 

servi à la prépara t ion de l 'acide bê ta -orse l l ique . El le est insoluble dans 

l 'eau, à peine soluble d a n s l 'alcool et dans l ' é ther ; elle possède les carac

tères d ' un acide faible. Le ch lo ru re de chaux lui c o m m u n i q u e u n e teinte 

d ' un ver t j a u n â t r e . L'acide azotique la convert i t à chaud en acide oxalique. 

ACIDE ÉVERNIQUE. 

M. Stenhouse a re t i ré de YEvernia Prunastri deux acides, Y acide éver-

nique et Yacide usnique. 

Propriétés. 

L'acide évernique C ^ H ^ O 1 1 est insoluble dans l 'eau froide, à peine 

soluble dans l 'eau boui l lante , soluble dans l 'alcool et d a n s l 'é ther . P a r 

la distillation sèche, il d o n n e u n e hui le e m p y r e u m a t i q u e et de l 'orcine 

qu i se subl ime. 

L'acide évern ique , dissous dans u n léger excès de potasse et soumis à 

l 'ébulli t ion, donne u n nouvel acide qu i a r eçu le n o m d'acide éverninique 
C ' 8 H 1 0 0 8 . L 'acide évernin ique est inodore, insipide, peu soluble dans l 'eau 

froide, p lu s soluble d a n s l 'eau b o u i l l a n t e , t rès soluble dans l'alcool et 

dans l 'é ther . Sa dissolution ammoniacale n e se colore pas à l 'air : Yéther 
éverninique C 4 H 5 0 , C , 8 H 9 0 7 se p répa re en faisant boui l l i r de l 'alcool dans 

lequel on a ajouté de l 'acide évernique. Cet é the r est sol ide, cr is ta l l i -
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sable, inodore, i nco lo re , t rès soluble dans l 'alcool, l 'é ther , la potasse, 

et insoluble dans l ' eau. I l fond à 56°. ( M . S tenhouse . ) 

Les évernates de potasse et de baryte sont cristallisables, solubles dans 

l'eau et l 'alcool é t endu . 

Préparation. 

Pour obtenir l 'acide évernique, on épuise le lichen (Bvernia Prunastri) 

par un lait de chaux , et après avoir neutra l isé l 'extrait calcaire p a r l'acide 

chlorhydrique, o n r ep rend à u n e douce chaleur pa r l 'alcool t rès é tendu 

le précipité j a u n e qu i s'est formé. La dissolution alcoolique dépose en se 

refroidissant des cr is taux j aunes d'acide évern ique . On purifie cet acide 

en le faisant cristalliser à p lus ieurs reprises dans l 'alcool é t endu . 

ORCIVE. C'<H80*,2HO. 

C 1 4 1050,06 59,15 
H» 100,00 5,63 
O* 600,00 22,53 
(HO)2 225,00 12,69 

1775,00 100,00 

Propriétés. 

L'orcine est i somér ique avec la sal igénine; el le cristallise en gros 

prismes quadrangula i res régul iers , légèrement j aunâ t r e s , solubles d a n s 

l'eau, l'alcool et l 'é ther . El le en t r e en fusion à 100° en pe rdan t son eau 

de cristallisation, et distille à 287°. La densi té de sa vapeur est égale à 5,7 

(M. Dumas) . 

La .dissolution de l 'orcine est précipitée en rouge foncé, t i ran t sur le 

noir, par le pe rch lo ru re de fer. El le rédui t à chaud le ch lo rure d 'or et 

l'azotate d 'argent addi t ionné d ' une peti te quant i té d ' ammoniaque . 

L'acide azotique boui l lan t résinifie d 'abord l 'orcine, puis la convert i t 

en acide oxal ique. 

Sous l ' influence d ' u n m é l a n g e d 'acide sulfur ique et de b ichromate de 

potasse, l 'orcine se t ransforme en u n e mat iè re b r u n e fort p e u connue . 

L'hypochlori te de chaux en dissolution aqueuse colore l 'orcine en 

violet foncé; cette te inte b r u n i t l en temen t et passe ensui te au j a u n e . 

Le chlore agit su r l 'orcine et p rodui t u n composé cristal lisable, fusible 

à 59", volatil en par t ie , rougissant le tournesol et se dissolvant dans les 

alcalis (Schunck). Le b r o m e d o n n e avec l 'orcine u n composé b r o m é , la 

bromorcine C 1 4 H 5 B r 3 0 4 , cristallisable en aiguilles soyeuses. La bromorc ine 

se dissout dans la potasse en se colorant en b r u n violacé t rès foncé. La 

bromorcine est insoluble dans l 'eau , t rès soluble dans l 'alcool et dans 

l'éther. Elle est t rès fusible et se décompose à la distillation en d o n n a n t 

de l'acide b r o m h y d r i q u e et laissant beaucoup de cha rbon . 

( M M . LAURENT et GERHARDT.) 
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Lorsqu 'on expose l 'orcine à l 'act ion d e l ' ammoniaque et d e l 'oxygène, 

elle se change en u n e mat iè re co lorante appelée orcéine C 1 4 H 2 A z 0 6 . 

L 'orc ine s 'unit avec l 'oxyde de p l o m b e t p rodu i t u n composé qu i a 

p o u r formule : ( P b O ) 5 , C 1 4 H 8 0 4 . 

Prépara Mon. 

P o u r p répa re r l 'orcine, o n fait bouil l i r l 'acide lécanor ique avec u n excès 

d 'eau d e b a r y t e q u i le t ransforme en orcine et en acide carbonique . 

L'excès de b a r y t e é tan t ensui te précipi té p a r l 'acide ca rbon ique , on éva

p o r e la J iqueur à cristall isation. L 'orc ine qui se dépose e n premier lieu 

est toujours colorée ; on la purifie en la faisant boui l l i r avec de l ' a lumine 

et de l 'oxyde d e fer. 

OBCÉINB, CuH2AïQ6. 

C»«. , 1050,00 56,75 
H* 25,00 1,35 
A z . 175,00 9,45 
0«. 600,00 32,45 

1850,00 100,00 

Propriétés. 

L'orcéine est incristal l isable ; elle se dissout d a n s les alcalis fixes en 

p rodu i san t u n e couleur r o u g e violacée ; sa dissolution dans l ' ammoniaque 

est d ' u n e cou leur pensée t rès r iche . Les acides séparen t l 'orcéine de sa 

combinaison avec les alcalis ; elle est t rès soluble dans l 'alcool, qu'el le 

colore en r o u g e écar la te . Le su l fhydra te d ' a m m o n i a q u e dét ru i t la couleur 

d e la dissolution ammoniaca le ou alcal ine d 'orcé ine , et d o n n e u n liquide 

b r u n no i râ t re qu i redevient rouge à l 'a i r . 

Lorsqu ' après avoir ajouté u n faible excès d 'acide ch lo rhydr ique dans 

u n e dissolution ammoniaca le d 'orcéine, on y p longe u n e l ame d e zinc, la 

l i queu r se décolore parfai tement et laisse déposer , p a r l 'addit ion d 'une 

cer ta ine quan t i t é d ' a m m o n i a q u e , u n e p o u d r e b l anche (leucorcéine) qui 

p r e n d bientôt au contact d e l 'air u n e te inte d ' u n rouge p o u r p r e foncé. 

(M. Kane . ) 

L 'orcé ine , mise en contact avec le c h l o r e , d o n n e la chlororcéine, qu i 

est soluble d a n s l 'alcool, d a n s l ' é ther et dans l 'eau ammoniaca le qu'el le 

colore en b r u n . 
Préparation. 

On p r é p a r e l 'orcéine d e la m a n i è r e su ivante . Une pet i te capsule r e m 

plie d 'orc ine en p o u d r e é tan t disposée au-dessus d ' u n vase qu i contient de 

l ' ammoniaque concentrée , on recouvre le t ou t d ' une cloche et on l 'aban

d o n n e à l u i - m ô m e . La t ransformat ion s 'opère dans l'espace- d e v ingt -

q u a t r e h e u r e s envi ron . I l suffit a lors d 'enlever au b o u t d e ce temps le 
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contenu de la c apsu l e , d e le d issoudre dans l 'eau et de verser dans la 

dissolution de l 'acide ch lo rhydr ique qui précipite l 'orcéine sous forme de 

flocons rouges . 

ACIDE tSVIOUE. C^H^O". BÊTA-ORCINE. C^B^O1^ 

L'acide usnique provient du t ra i tement pa r l 'é ther de différentes espèces 

A'Usnea. 11 forme des cristaux pr ismat iques d ' u n e couleur j a u n e de soufre, 

fusibles à 200° en un l iquide j a u n e t r a n s p a r e n t , rés inoïde. Ces cr is taux 

sont cassants et p rodu i sen t p a r la pulvér isat ion u n e p o u d r e é lectr ique. 

L'acide usnique est t rès soluble dans l 'é ther boui l lant , à peine soluble 

dans l 'alcool, soluble d a n s l 'essence de té rébenth ine boui l lan te . Les sels 

neutres hydra tés que cet acide forme avec les alcalis sont incolores, peu 

solubles d a n s l 'eau, t rès solubles d a n s l 'alcool ; les au t re s usnates sont 

insolubles. 

Yoici les formules des usna tes les m i e u x connus : 

KO,C38H'60<3, 
BaO ,C 3 8H l 60 1 3 , 
CuCsC^H'SO13. 

Lorsqu'on soumet l 'ac ide usn ique à la distillation sèche, on obt ien t 

des cristaux j aunes , et u n e l iqueur b r u n e , rés ineuse, qu i passe d a n s le 
récipient. Cette l iqueur , t rai tée par l 'eau boui l lan te , d o n n e u n e nouvel le 

quantité d ' une subs tance ident ique avec les cr is taux qu i se sont subl imés. 

On purifie les c r i s taux pa r l 'expression en t re des feuilles de papier . I ls 

constituent la bêta-orcine C 3 8 H 2 4 0 1 0 (M. Stenhouse) . 

La bêta-orc ine se dis t ingue d e l 'orcine ord ina i re p a r la forme d e ses 

cristaux, qu i sont des pr i smes t e rminés pa r des pyramides t ronquées 

elles-mêmes pa r de nombreuses facettes. El le n 'est pas aussi soluble d a n s 

l'eau froide q u e l 'orcine ordinai re ; elle est soluble dans l 'eau boui l lante , 

dans l'alcool et d a n s l 'é ther . 

La bê ta-orc ine est n e u t r e aux papiers réactifs ; sa saveur est l égèrement 

sucrée; elle se sub l ime sans laisser d e rés idu. Avec l ' a m m o n i a q u e , la 

bêta-orcine se colore p r o m p t e m e n t en rouge d e sang. La bêta-orc ine 

forme, avec la potasse caust ique ou le ca rbona te d e potasse, u n e ma t i è r e 

colorante p o u r p r e d ' u n e te inte t rès r iche ; elle précipite en b l a n c le s o u s -

acétate de p l o m b . Le ch lo ru re de chaux p rodu i t , avec la bê ta-orc ine , u n e 

coloration d 'un r o u g e d e s a n g , t and is q u e l 'orcine ord ina i re d o n n e u n e 

coloration d ' u n rouge violet. A 100", les cr is taux d e bê ta -orc ine pe rden t 

de l 'eau sans se fondre . 
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ACIDE ÉRYTHROLËIQUE. — AZO-ÉRYTHRINE. 

L'orseil le d u commerce cont ient , ou t r e l 'orcéine, deux au t res matières, 

Vacide érythrolêique et Yazo-érythrine. 

L'azo-érythr ine est insoluble dans l 'eau, d a n s l 'alcool et d a n s l 'éther : 

soluble dans les alcalis, qu 'e l le colore en rouge Vineux. 

L 'acide é ry thro lê ique est soluble dans l 'alcool et dans l ' é ther , presque 

insoluble dans l 'eau, soluble dans les l iqueurs alcalines : il est d 'une 

couleur p o u r p r e . (M. KANE.) 
A 

ACIDE CÉTRARIQUE. - ACIDE LICHENSTÉARIQUE. 

MM. Knop et S c h n e d e r m a n n ont t r ouvé deux acides par t icul iers dans 

le l ichen d ' I s lande . 

Vacide cétrarique C 3 4 H 1 6 0 ' 5 se présente en aiguilles ex t r êmement ténues , 

d 'un b lanc éclatant , d ' u n e saveur f ranchement amère , p re sque insolubles 

d a n s l 'eau, peu solubles dans l 'éther et t rès solubles dans l 'alcool bou i l 

lan t . 

h'aeide lichenstéarique C 2 9 H 2 5 0 6 est u n acide gras inodore , d ' u n e saveur 

â c r e f insoluble dans l 'eau, soluble dans l 'alcool, su r tou t à c h a u d . 11 fond 

à 120" et d o n n e u n e hu i l e l impide qu i se concrète pa r le refroidissement 

en u n e masse cr is tal l ine. 

P o u r obtenir ces deux acides, on t ra i te p e n d a n t quinze minu tes environ 

le l ichen d ' I s lande pa r u n mé lange boui l lan t d'alcool concent ré et de 

carbonate d e potasse (15 g r a m m e s d e ca rbona te p a r chaque k i logramme 

d 'alcool) . Il se forme d u cét rara te et du l ichenstéarate de potasse qui 

sont solubles dans l 'alcool. La l iqueur , é tant filtrée et addi t ionnée d'acide 

eh lo rhydr ique , laisse déposer de l 'acide l ichenstéar ique, de l 'acide cétra

r ique et u n e mat iè re ve r te peu connue . E n t ra i tant ce mélange pa r 8 à 

10 fois son poids d'alcool é tendu et boui l lant , on enlève la presque 

total i té de l 'acide l ichenstéar ique qu i se dépose, pa r le refroidissement de 

la dissolution, sous la forme d e tables quadrangu la i r e s obliques. On 

purifie l 'acide l ichenstéar ique en le faisant cristalliser d ' abord dans l 'huile 

d e naph te et ensui te dans l 'alcool. 

L 'acide cé t ra r ique compose en majeure par t ie le rés idu insoluble dans 

l 'alcool faible qu i a servi à ex t ra i re l 'acide l ichenstéar ique. P o u r isoler 

l 'acide cé t rar ique, il faut laver p lus ieurs fois ce rés idu avec de l 'é ther 

dans lequel on a ajouté u n e hui le essentielle qu i enlève de la mat iè re 

ve r t e ; on le fait ensui te bouil l i r avec de l 'alcool concentré : l 'acide cé t ra 

r ique se dissout et cristallise par le refroidissement de l 'alcool en aiguilles 

fines et t énues . On décolore ces cr is taux p a r le noi r a n i m a l , puis on 

achève de les purifier en les r e p r e n a n t par la potasse : les substances 
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étrangères avec lesquelles ils sont mélangés ne se dissolvent pas d a n s 

cette base. Le sel d e p o t a s s e , décomposé p a r l 'acide ch lorhydr ique , 

donne l'acide cé t ra r ique . 

TOURNESOL. 

Le tournesol , qui est employé p a r les chimistes p o u r cons ta ter la p r é 

sence des acides et des bases, se f o r m e , c o m m e n o u s l 'avons dit , dans 

l'action de l 'oxygène et d e l ' ammoniaque sur les l ichens . Les corps qui se 

trouvent dans le tournesol paraissent résu l te r d ' u n e action prolongée de 

l'oxygène et de l ' ammoniaque su r l 'o rc ine ; car on n ' y r e t r o u v e p l u s 

d'acides lécanorique et é ry th r ique , ni m ê m e d'orcéine. 

M. R. Kane, qui a publ ié u n travai l fort é t endu su r les mat ières co lo 

rantes que l 'on peu t extra i re d u t o u r n e s o l , adme t q u e le tournesol e r r 

pain contient les mat ières colorantes suivantes : 

Azolitmine tVH'OAzO 1 0 . 

Spaniolitniine C 1 8 H'0 1 S . 
Érythroléine C2811220<. 
Éryihrolilmine C 2 8I] 2°0 1 8. 

Vazolitmine const i tue en g r a n d e par t ie le t o u r n e s o l ; elle est azotée. 

Pour isoler ces diverses subs t ances , on épuise le tournesol d u com

merce par l 'eau boui l lante ; la l iqueur b leue , ainsi ob tenue , renferme la 

spaniolitmine et u n e t rès peti te quant i té d'azolitmine. Le résidu insoluble 

est délayé dans l 'eau et t rai té pa r l 'acide ch lo rhydr ique en faible excès, 

Il se produi t alors des flocons d ' un beau rouge q u ' o n lave e t qu 'on 

dessèche soigneusement . Ces flocons sont mis ensuite en ébull i t ion 

avec de l'alcool qu ' on renouvel le j u squ ' à ce q u e cet agent ait enlevé 

toutes les par t ies qu ' i l peu t d i ssoudre . On évapore à sec les extraits 

alcooliques et l 'on fait digérer le nouveau résidu avec de l 'é ther boui l lan t . 

Ce dissolvant enlève Vérythroléine. L'érythrolitmine res te à l 'état inso

luble. Le corps qui a résisté en g r a n d e par t ie à l 'action d e l 'eau, complè 

tement à celles de l 'alcool et d e l 'é ther , est Y azolitmine. (M. R. Kane.) 

Les substances que l 'on extrai t d u tournesol sont rouges , mais elles 

bleuissent sous l ' influence des alcalis, de la chaux , d e l ' ammoniaque , e tc . 

Lorsqu'on sa ture ces bases pa r un acide , les mat ières colorantes 

reprennent l eur couleur rouge na ture l le . 

Le tournesol a été soumis r é c e m m e n t à u n e nouvel le analyse : en 

employant des procédés différents de ceux de M. R. Kane, on a p u re t i rer 

du tournesol des corps nouveaux . 

Les pains d e tournesol rédui ts en p o u d r e sont épuisés par l 'eau. On trai te 

par le résidu u n e dissolution boui l lante de potasse ou de soude caus t ique , 
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M A T I È R E C O L O R A N T E D U B O I S D E C A M P Ê C H E . 

HÉHATIN E, OU HÉMATOXTLINE. C 1 6 H 7 0 6 . 

C'«. 1200,00 63,57 
W. 87,50 Û,63 
O». 600,00 t 31,80 

1887,50 100,00 

L ' h é m a t i n e , mat iè re colorante d u bois d e C a m p ê c h e , découverte 

p a r M. Chèv reu l , a été examinée r é c e m m e n t p a r M. O . - I . E r d m a n n . 

Propriétés. 

L'hémat ine est soluble dans l 'alcool et l ' é ther . Si on l 'expose à l'action 

d e la l umiè re solaire dans u n vase d e ve r r e fermé, el le se colore en rouge 

et après avoir r é u n i dans u n m ê m e vase les extrai ts ainsi ob tenus , où y 

a joute d e l 'acétate d e p l o m b dissous. La l iqueur se décolore ent ièrement 

et il se forme u n précipité b leu . On lave ce précipi té p a r décantation 

j u s q u ' à ce q u e les eaux d e lavage commencen t à p r e n d r e u n e teinte 

b l e u â t r e et on le m e t en suspension d a n s d e l 'eau où l 'on fait passer à 

refus u n c o u r a n t d 'hydrogène sulfuré, t e mé lange est ensuite exposé au 

contact d e l 'air afin q u e l 'excès d 'acide su l fhydr ique se dégage, puis jeté 

s u r u n filtre qu i ret ient le sulfure d e p l o m b et les mat ières colorantes. La 

p ropr i é t é q u e p résen ten t ces dern iè res d e se d issoudre dans l ' a m m o 

n i a q u e p e r m e t d e les séparer d u sulfure méta l l ique . E n t ra i tant la 

masse p a r de l 'eau ammoniaca le et add i t ionnan t la solution d'acide 

ch lo rhydr ique ou d 'acide sulfur ique, on obt ient d e n o m b r e u x flocons 

rouges qu ' on recueil le su r u n filtre. La l iqueur filtrée ne renferme p lus 

q u ' u n e mat iè re colorante b r u n e qu i n 'existe qu ' en fort peti te quanti té 

dans le tourneso l . Les flocons rouges épuisés pa r l 'é ther cèdent à ce d i s 

solvant u n corps cristall in d ' u n rouge écla tant . La par t ie insoluble dans 

l ' é ther cède à l 'alcool Un p rodu i t d ' u n r o u g e p o u r p r e à reflets dorés : 

c'est la ma t iè re co lorante la p lus abondan te dans le tourneso l . Le résidu 

qu i n e s'est dissous ni d a n s l ' e a u , n i d a n s l 'alcool, n i dans l 'éther, 

est formé pa r u n e subs tance soluble dans les alcalis et précipitable 

d e ses dissolut ions alcalines pa r les ac ides . ( M . GÉLIS.) 

On d o n n e le n o m de tournesol en drapeaux à des l ambeaux de toile 

q u i sont imprégnés d ' u n e mat iè re co loran te b l eue qu 'on obtient au 

m o y e n de la more l l e . Cette mat iè re co lorante est t ou t à fait distincte de 

celle o b t e n u e avec les l ichens ; elle rougi t b ien p a r les acides, mais n'est 

p a s r a m e n é e au b leu pa r l ' ammon iaque . 
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du eôté tourné vers la lumière , su r tou t lorsqu 'e l le est à l 'état p u l v é r u 

lent. L 'hématine d o n n e d e belles couleurs Sous l ' influence s imul tanée 

des bases énerg iques , sur tou t des alcalis et de l 'oxygène de l 'air. La 

saveur de l 'hémat ine est légèrement sucrée . Cette mat ière n e se d i s 

sout que lentement dans l 'eau froide ; ejle se dissout en t r è s g rande q u a n 

tité dans l 'eau boui l lante et cristallise pa r le refroidissement en pr ismes 

tétraèdres rectangulaires . 

La baryte précipite l 'hémat ine de sa dissolution et d o n n e u n précipité 

blanc bleuâtre qui passe au v io le t , puis a u b r u n pa r le contact d e l 'air . 

L'acétate de p l o m b forme avec l 'hémat ine un précipité b l a n c qui , pa r le 

contact de l 'air , se colore r ap idemen t en b leu . E n t ra i tan t l 'hémata te 

de plomb p a r de l 'acide su l fhydr ique , on obtient de l 'hémat ine qu i est 

presque incolore. Les ac ides , à l 'exception de c e u x qu i sont doués d ' u n 

pouvoir oxydant énergique, n 'exercent q u e peu d'action su r cette s u b 

stance. L'acide sulfurique é tendu p rodu i t u n e cou leur rouge j a u n â t r e 

qui devient j a u n e pa r l 'addit ion de l 'eau. L'acide ch lo rhydr ique colore 

la liqueur en rouge p o u r p r e . L'acide azotique t rès é tendu rougi t la disso

lution d 'hémat ine . S'il est concen t r é , il décompose la mat iè re colorante 

et produit de l 'acide oxal ique. 

Lorsque l 'hémat ine est soumise à l ' influence s imul tanée de l ' a m m o 

niaque et de l ' o x y g è n e , elle se convert i t en u n corps qui a été n o m m é 

hêmatéine et qui a p o u r fo rmule C 1 6 H 6 0 6 . L 'hémat ine , en se t ransformant 

en hêmatéine, p e r d donc s implement 1 équivalent d 'hydrogène . 

L'hématéine est cristall ine, d ' un noi r violacé, à reflets méta l l iques ; elle 

colore l 'eau en p o u r p r e t rès foncé ; l 'acide acét ique la précipi te d e sa 

dissolution aqueuse ; l 'acide sul fhydr ique la r a m è n e à l 'état d 'hémat ine . 

L'hématéine se dissout dans l 'alcool en d o n n a n t u n e l iqueur colorée e n 

brun rouge ; elle est soluble en peti te quant i té dans l ' é ther , e t colore ce 

liquide en j a u n e d e succin. 

L'hématéine p rodu i t , avec l ' ammoniaque , u n e combinaison (hématéate 

d 'ammoniaque) t rès soluble dans l ' e a u , soluble d a n s l ' a lcool , qu i se, 

décompose à 100* en dégageant d e l ' ammoniaque . 

Pour se p rocu re r l ' hématé ine , il faut d issoudre à froid d e l 'hémat ine 

dans l ' ammoniaque et a b a n d o n n e r la l iqueur a u contact de l 'air . Il se 

dépose bientôt des cr is taux à'hématéate d'ammoniaque, q u ' o n lave à l 'eau 

froide, et qu ' on décompose ensui te p a r l 'acide acét ique é t endu . 

Préparation. 

On obtient l ' hémat ine en t ra i tan t le bois de Campêche p a r l 'eau et en 

agitant l 'extrait a q u e u x avec d e l 'alcool ou d e l 'é ther qu i enlève l ' h é 

matine. 

1 k i logramme d 'extrai t aqueux d e bois d e Campêche d o n n e environ 
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125 g rammes d 'hémat ine cristallisée C 1 6 H ' 0 8 , 3 H O . Cette substance, en se 

desséchant , devient C 1 8 H ' 0 8 , H O et C^H 'O 6 . 

M A T I È R E S COIiORAJITES S E l A GARANCE. 

Les chimistes n e sont pas d 'accord su r le n o m b r e des mat ières colo

ran tes qu ' on peu t extra i re d e la ga rance . Que lques -uns pensent que les 

différentes teintes que présente la garance p rov iennen t de la modification 

d ' un môme principe ; les au t res admet t en t , a u contra i re , dans la garance,^ 

l 'existence de p lus ieurs matières colorantes différentes. 

Dans u n travai l r e m a r q u a b l e publ ié sur le déve loppement de la 

garance , M. Decaisne a démont ré que t an t q u e la racine de garance n 'est 

pas séparée de la tige, elle n e contient pas d e mat ière colorante rouge , 

mais elle est r empl ie d ' u n l iquide j a u n â t r e qui est d ' au t an t p lus foncé et 

d ' au tan t p lus abondan t que l 'âge de la p lan te est p lus avancé ; mais dès 

q u e la rac ine est coupée , le l iquide se t rouvan t soumis à l ' influence de 

l 'air , se t r o u b l e , devient g r anu l eux et se colore en rouge . Cette obser 

vation intéressante semble démon t r e r q u e toutes les substances que l'on 

extrait de la garance ne préexistent rée l lement pas dans cette racine, mais 

qu 'e l les résu l ten t de l 'oxydation d ' u n e substance p remiè re qu i est j aune . 

P a r m i les chimistes qui se sont occupés d e l ' é tude chimique de la 

g a r a n c e , n o u s ci terons par t icu l iè rement MM. K u h l m a n n , Rob ique t , 

Col in , Gault ier d e Claubry , Persoz, Girardin , R u n g e et Schiel . 

M. K u h l m a n n a extrai t de la garance u n e mat ière colorante j a u n e qu'il 

a appelée xanthine. Cette substance est t rès soluble dans l 'eau et dans 

l 'alcool, moins soluble dans l ' é ther . Les alcalis la font passer au rouge -

ci t ron , et les acides au rouge orangé . El le teint le coton mordancé en 

o r a n g é , t and is que l 'alizarine le teint en b l e u â t r e ; sa saveur est sucrée, 

puis amère . Les sels métal l iques ne précipi tent r>as sa dissolut ion; elle 

forme avec les oxydes métal l iques des laques rouges ou roses d ' un g rand 

éclat. La xanth ine se t rouve dans l 'extrait a lcoolique de la garance. 

M. Schiel a ret i ré d e la garance deux pr incipes colorants , l 'un pourpre, 

auque l il donne la formule C 2 8 H 1 0 O 1 5 ; l ' au t re rouge, qu ' i l représente par 

Q28JJ9Q9 L e p r inc ipe p o u r p r e , ou purpurine, ressemble beaucoup à l 'aliza

r ine ; il est cependan t u n peu p lus rouge q u e cette de rn iè re substance ; il 

est p lus soluble dans l 'eau q u e l 'al izarine et p rodui t u n e dissolution r o u -

geâtre ; il est à pe ine soluble dans l ' é ther . La p u r p u r i n e est colorée en 

rouge groseille p a r la potasse, la soude et l ' ammoniaque : ces dissolutions 

sont précipitées pa r la s t ron t i ane , la ba ry t e et la chaux . Cette matière 

colorante se dissout d a n s l 'acide sulfurique et p rodu i t u n e l iqueur rouge 

que l 'eau précipite. Une dissolution aqueuse d ' a lun dissout facilement la 
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purpurine et se colore en rouge rosé d ' une bel le nuance : la p u r p u r i n e 

fond à 225° et se volatilise ensuite en produisan t des cristaux rouges qui 

ont pour formule C 7 H 4 0 4 . On p répare cette mat ière colorante en épuisant 

d'abord la garance p a r u n e dissolution d ' a lun qui dissout la p u r p u r i n e : 

la liqueur, traitée pa r l 'acide sulfurique, laisse précipiter d e la p u r p u r i n e 

que l'on dissout dans l 'alcool p o u r la faire cristalliser. Cette mat ière 

colorante d o n n e , avec les tissus m o r d a n c é s , des teintes virant au rose 

et qui sont p lus bri l lantes que celles obtenues avec l 'alizarine. Le pr incipe 

rouge se t rouve dans le précipité b r u n que la décoction chaude d e 

la racine donne en se refroidissant : il est peu soluble dans l 'eau, t rès 

soluble dans l 'alcool et dans l 'é ther ; avec la potasse, il d o n n e u n e disso

lution violette ; l ' ammoniaque et les carbonates alcalins le colorent en 

rouge ; il se subl ime vers 225° et donne des cr is taux d ' u n beau j a u n e 

rouge, volatils, insolubles dans l 'eau, solubles dans l 'alcool et dans l 'é ther . 

D'après M. Schunck, la racine de garance cont iendra i t sept substances 

différentes, qui sont deux mat ières co lorantes , l'alizarine et la rubiacine ; 

un principe amer , la rubiane ; d eux rés ines , de l 'acide p e c t i q u e , et u n e 

substance b r u n e qui est p robab lement u n produi t d 'oxydation. 

Lâ rubiane est, selon M. Schunck, le pr incipe qui , dans la garance, se 

dédouble, sous l ' influence des acides , des alcalis ou des ferments , en 

sucre incristallisable et e n mat ières colorantes. 

Pour isoler les mat ières colorantes de la garance , M. Schunck rédui t 

en poudre grossière les racines nouvel lement récoltées. 11 les fait bouil l i r 

avec de l 'eau pendan t p lus ieurs heures , et il filtre la l iqueur boui l lante . 

Cette l iqueur a u n e couleur b r u n foncé et donne pa r les acides u n p r é 

cipité b r u n qu i , après avoir été purifié d e l 'excès d 'acide p a r des lavages 

à l'eau, renferme tou t e la mat iè re colorante de la dissolution. Ce p r éc i 

pité b run , épuisé pa r l 'eau boui l lante , lui a b a n d o n n e l ' a l izar ine , la 

rubiane, l 'acide pect ique et une peti te quant i té de résine ; le résidu 

contient la rubiac ine , la p lus g r a n d e part ie des résines, ainsi que la s u b 

stance b run foncé. Si l 'on filtre la dissolution bouil lante à t ravers u n e 

toile, l 'alizarine, mêlée d 'un peu d e r é s ine , se sépare en flocons d ' un 

rouge sale. 

M. Schunck p r é f è r e , p o u r l 'extraction des pr incipes colorants de la 

garance, le t ra i tement p a r l 'eau boui l lante à celui pa r les alcalis. P o u r 

séparer l 'alizarine de la r u b i a c i n e , il emploie le procédé suivant . Après 

avoir lavé le précipité b r u n foncé ob tenu p a r l'action de l 'acide sulfu

rique ou de l 'acide ch lorhydr ique su r la décoction boui l lante de garance , 

on le fait bouil l i r dans l'alcool et on le filtre boui l lant . La solution 

alcoolique ainsi ob tenue est d 'un b r u n foncé ; le résidu est pou rp re et 

floconneux. On cont inue à le t ra i ter par l'alcool bouil lant , jusqu 'à ce que 

le liquide filtré n e présente p lus q u ' u n e couleur légèrement j aune ; pa r le 

refroidissement, il se sépare u n e p o u d r e d 'un b r u n foncé qui n 'est au t re 

V. 34 
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chose que l'une de* deux résines. En chauffant de nouveau à l'éhullitioo, 
et en ajoutant de l'hydrate d'alumine, an sépare l'alizarine, la rubiane, 
la rubiacine et une partie des résines ; l'alumine ainsi colorée est lavée 
convenablement avec de l 'alcool , puis traitée par une dissolution con
centrée et bouillante de carbonate de potasse. 

On déplace ainsi toutes les substances fixées sur l'alumine, à l'excep
tion de l'alizarine, La laque qui reste est colorée en rouge foncé. L'acide 
chlorhydrique bouillant la décompose , en laissant pour résidu une 
poudre cristalline, qui est de 1/alizarine ; on lave cette substance sur un 
filtre, et on la fait dissoudre dans l'alcool, qui l'abandonne en cristaux 
rouges brillants. La dissolution potassique qui renferme la rubiacine et 
les autres substances est d'une couleur rouge foncé. On précipite la 
l iqueur par l'acide chlorhydrique, et on lave le précipité à l'eau froide. 
Dès que l'acide chlorhydrique est éliminé, la rubiane commence à se 
dissoudre, et peut ainsi être séparée du précipité. 

La partie du précipité qui ne s'est pas dissoute est réunie au liquide 
alcoolique, d'où l'on a séparé, au moyen de l'hydrate d'alumine, l'alizarine 
et les autres substances. On a ainsi la rubiacine mélangée avec les, deux 
résines. Pour séparer la rubiacine, M. Schunck conseille de transformer 
partiellement, paç l'action de l'azotate de peroxyde de fer, la rubiacine 
en rubiacate de fer, qui reste dissous : l'une des résines se c o m l i n 3 aussi 
avec Je peroxyde de fer et se dissout, mais l'autre reste à l'état inso
luble . L'acide chlorhydrique sépare de la liqueur l'acide rubiacique, (a 
rubiacine et la résine. On lave le résidu avec de l'eau et on le traite par 
l'alcool bouillant qui dissout la rubiacine: cette dernière substance se 
précipite en poudre cristalline d'un jaune-citron. 

Suivant M. Roçhleder, la rubiane est un mélange , et la garance con
tient un acide cristallisable, Yacide rubérytlirique, qui seul peut se 
dédoubler en alizarine et en sucre incristallisable. 

Pour isoler les matières colorantes de la garance, M. H. Debus épuise 
la racine par de l'eau bouillante, soumet la décoction à l'ébullition avec 
un excès d'oxyde de plomb hydraté. Les matières colorantes fprrnent 
avec cet oxyde des combinaisons insolubles et colorées en rouge brun. 
Le dépôt recueilli est lavé et décomposé à chaud par l'acide sulfurjque 
faible. Les matières colorantes, peu solubles dans l'eau » g e précipitept 
avec le sulfate de plomb. On fait bouillir le précipité avec de l'alcool, 
qui dissout la plus grande partie des matières colorantes, puis, on agite 
la dissolution alcoolique avec de l'oxyde de zinc calciné. Plusieurs ma
tières colorantes se précipitent en combinaison avec l'oxyde de zinc, tan
dis que les autrts restent en dissolution. 

M. H. Debus a examiné seulement les matières colorantes combinées 
avec l'oxyde de zinc. La combinaison zincique, chauffée avec de l'acide 
sulfurique faible, laisse pour résidu un mélange de deux matières colo-
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rantes solubles toutes les deux clans u n e dissolution boui l lante d 'a lun , 

mais dont l 'une se précipite pa r le refroidissement, tandis q u e l ' au t re 

reste en dissolution : la première const i tue l'acide lizarique ; la seconde 

est l'acide oxylizarique. 

AI.IZARINE. C3H1808. 

C» 2250,09 71,42 
m. 100,00 3,17 
0«. 800,00 25,41 

3150,00 100,00 

L'alizarine a été découverte par MM. Robiquet et Colin. 

Propriétés. 

Qette substance est inodore, insipide, complètement n e u t r e ; elle se 

sublime sans résidu ; elle est peu soluble dans l 'eau boui l lante , beaucoup 

moins dans l 'eau froide. Sa dissolution aqueuse est rosée ; elle se dissout 

dans l 'éther qu 'e l le colore en j a u n e d 'o r ; la présence des acides, 1^ r e n d 

complètement insoluble . L'alizarine est colorée en pensée pa r la potasse, 

l 'ammoniaque, les carbonates alcal ins. Elle forme avec la ba ry te et la 

chaux des composés d 'un beau rouge p o u r p r e . El le s 'unit aux tissus 

morjlancés et p rodui t toutes les teintes de la garance . Quand pn fait 

casser un couran t de chlore dans de J'eau contenant de l 'alizarine en 

suspension, cette substance devient j a u n e et a lors elle se dissout dans 

Jes alcalis sans se colorer. L'acide azotique faible décompose l 'alizarine 

par l 'ébullition ; la dissolution contient un ficide n o u v e a u , ]'acide alizft-

rique, qui se forme également lorsqu 'on l'ait bouill ir l 'alizarine avec d e 

l'azotate ou du pe rch lo ru re de fer (M. Scljunck). D'après M. Gerhard t , 

l'acide alizarique est ident ique avec l 'acide phta l iqup. 

L'acide alizarique se décompose par la distillation sèche en u p nouvel 

acide que M. Schunck 3 appelé acide pyro-alizarique, e\ q u e M- Gerhard t 

considère comme de l 'acide phta l ique anhydre . Le chlore n e décompose 

pas l'acide al izarique. L'acide alizarique, chauffé avec de l 'acide sulfu-

rique, se dissout et laisse dégager des vapeurs qu i déposent des aiguilles 

d/acide pyro-al izarique. 

La dissolution aqueuse d 'acide alizarique précipite le pe rch lo rure de 

fer en j aune et l 'acétate de p l o m b en b lanc . L'acide a l izar ique, distillé 

avec de la chaux v i v e , laisse dégager u n e hui le odorante qui se solidifie 

au bout de que lque t e m p s . 

Les alizaraies sont p re sque tous solubles d a n s l 'eau. 
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Préparation. 

On peu t p r épa re r l 'alizarine pa r deux procédés qu i sont basés sur la 

g rande stabilité d e cet te mat iè re colorante . On nlêle la garance en 

p o u d r e avec son poids d 'acide sulfurique qu i dé t ru i t et cbarbonne les 

matières organiques contenues dans la garance sans a l térer l 'alizarine ; 

on soumet le r é s i d u , que l 'on n o m m e charbon sulfurique, au lavage à 

l 'eau froide p o u r enlever l 'acide sulfurique ; on le t ra i te ensuite pa r l ' a l 

cool froid qui dissout les corps gras : l 'alcool boui l lant dissout l 'alizarine 

qui cristallise en longues aiguilles j aunes pa r le refroidissement. On peut 

au s s i , p o u r p répa re r l ' a l izar ine , soumet t re à la distillation le charbon 

sulfurique lavé et desséché; l 'alizarine se sub l ime en belles aiguilles 

br i l lantes qui rappel len t p a r l eur couleur le p l o m b ch romaté natif. 

RUBIACINE. 

La rubiacine cristallise en tables rougeât res peu solubles dans l'eau 

froide, solubles dans l 'alcool : elle forme avec les bases alcalines des 

combinaisons solubles ; les au t res sels sont insolubles . E l le résiste à l 'ac

tion d e l 'acide su l fur ique , m ê m e boui l lan t . 

ACIDE RUBIACIQUE. 

L'acide rubiacique se p rodu i t en t ra i tan t la rubiac ine pa r l 'azotate de 

p e r o x y d e d e fer. 11 est peu soluble dans l 'eau chaude , qu ' i l colore en 

j a u n e ; sa dissolution dans l 'alcool boui l lan t est précipi tée p a r l 'eau qui 

en sépare l 'acide rubiacique en peti ts cristaux. Chauffé dans un t u b e , il 

fond d ' abord et d o n n e ensuite des vapeurs qu i se condensent en u n corps 

mil ieux qu i se solidifie sans devenir cristal l in. L'acide sulfurique dissout 

l 'acide rub iac ique sans l ' a l térer . L'acide azotique le décompose. Le 

ch romate d e potasse et l 'acide sulfurique n e le décomposent pas m ê m e à 

l 'ébull i t ion. L'acide rubiac ique se dissout dans le pe rch lo ru re de fer qu'i l 

colore en rouge . Il n e colore q u e faiblement les étoffes mordancées . 

BURIANE. 

La r u b i a n e est a m o r p h e , br i l lan te , t rès d u r e , de couleur b r u n e , inso

luble d a n s l ' é ther , soluble dans l 'eau et d a n s l 'alcool. El le fond à 130° et 

se décompose au-dessus de cette t e m p é r a t u r e en p roduisan t de l'aliza

r ine . El le foraie avec l 'oxyde de p l o m b u n composé insoluble . 

L'acide azotique concentré a t taque à c h a u d la rub iane et la converti t en 

acide ph ta l ique . L'acide sulfurique la dissout en se colorant en rouge . 

Sous l ' influence d e l 'acide ch lo rhydr ique ou de l 'acide sulfurique 
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L'alizarine » 
La rubianine C 2 8H"0>' (à 100°). 
La rubirétine C'WO 4; 
La vérantine C' 4H 50 5 . 

La potasse, l ' ammoniaque , la ba ry t e et la chaux , colorent la rub iane 

en rouge de sang. La magnésie , l ' a lumine , le pe roxyde de fer et l 'oxyde 

de cuivre la précipitent de sa dissolution aqueuse . 

Lorsqu'on fait boui l l i r de la rub iane avec u n e dissolution de soude, il 

se précipite u n e p o u d r e d ' un rouge foncé qu i est insoluble dans la soude 

caustique. La l iqueur alcaline s u r n a g e a n t e , é tant neutral isée pa r u n 

acide, dépose des flocons b r u n s formés pa r u n mé lange d ' a l i za r ine , d e 

rubirét ine, de vérant ine , avec u n e substance par t i cu l iè re , la rubiadine. 

La g a r a n c e , trai tée par l 'eau à 38°, a b a n d o n n e u n ferment ( érythro-

zyme) qui converti t r ap idement la rub iane en u n mélange de diverses 

matières peu connues (rubiafine, rubiagine, rubiadipine). La rubiaf ine , 

soumise à l 'action des sels de peroxyde de fer, donne la rubiacine et 

l'acide rubiacique. 

Au contact d e l ' é m u l s i n e , la r ub i ane se change en al izarine. 

( M . SCHUNCK.) 

ACIDE Ri BÉRYTHRIQIE. C 7 J H 4 0 O 4 0 . 

Cn 5400,00 54,54 
H 4 0 500,00 5,05 
O 4 0 4000,00 40,41 

9900,00 100,00 

Propriétés. 

L'acide r u b é r y t h r i q u e est c r i s t a l l in , d e couleur j a u n e , peu soluble 

dans l 'eau froide, t rès soluble dans l 'eau b o u i l l a n t e , dans l 'alcool et 

dans l 'éther. 

Les alcalis dissolvent à froid l 'acide r u b é r y t h r i q u e en p r e n a n t u n e 

teinte d 'un rouge de s a n g ; la dissolution, por tée à l 'ébulli t ion et n e u 

tralisée ensuite p a r u n acide, dépose d e l 'al izarine. 

L'eau de ba ry te et le sous-acéta te de p l o m b précipitent en rouge 

l'acide r u b é r y t h r i q u e . L 'alun forme avec cet acide u n e l aque d e couleur 

vermillon. 

L'acide ch lo rhydr ique é tendu et boui l lan t dédouble l 'acide r u b é r y 

thrique en alizarine et en u n e mat iè re sucrée. 

Extraction. 

Pour obtenir l 'acide r u b é r y t h r i q u e , on verse de l 'acétate d e p l o m b 

étendus, la rub iane donne d u sucre incristallisable et qua t r e substances 

nouvelles : 
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dissous d a n s u n extrai t aqueux de r ac ine de ga rance . Il se dépose des 

flocons violets con tenan t de l 'acide sulfurique, de l'acide phosphor ïq i tê , 

des mat ières grasses et u n e peti te quant i té d 'acide rubé ry th r ique . On 

filtre la l iqueur , et après l 'avoir addi t ionnée de sous-acétale de p l o m b , 

on recuei l le le nouveau précipité qu i se forme. Ce précipité ( mélange de 

rubérythrate de plomb , avec le sel de p l o m b d 'un acide particulier, 

l'acide rubichlorique), est mi s en suspension dans l 'eau et décomposé par 

l 'acide su l fhydr ique . On sépare le sulfure de p l o m b produ i t , on le lave 

avec d e l 'eau Froide qui enlève l 'acide rub ich lor ique et laisse avec le 

sulfure la p resque totalité d e l 'acide r u b é r y t h r i q u e . E n t ra i tant a lors 

ia masse par l ' a l coo l , on en extrai t l 'acide rubé ry th r ique . 

( M . ROCHXEDER.) 

ACIDE CHRYSOPHANIQUE. C 2 0 I1 8 0 6 ? 

Cet acide , c o n n u également sous les n o m s d é théine, d'acide rMiqée, 

d e rhubarbarine , d e jaune de rhubai-be, de rumicine, e t e . , existe da t t s l è 

l ichen des mura i l les ( Parmelia paretina). 

Propriétés. 

L'acide ch rysophan ique présen te l 'aspect d 'aiguil les jàvmàtrtes ù*un 

éclat m é t a l l i q u e , qui sont peu solubles dans l ' e a u , dans l'alcool et dans 

l 'é ther , p lus solubles dans l 'acide sulfurique concent ré . 

Lorsqu 'on le soumet à la distillation, il se décompose et laisse un résidu 

de cha rbon ; toutefois u n e par t ie de l 'acide échappe à la décomposition 

et se sub l ime en peti ts cr is taux dans le col de la co rnue . 

La potasse, la soude et l ' ammoniaque dissolvent l 'acide chrysopha-

n ique en p r e n a n t u n e teinte d 'un rouge foncé. Cette coloration est 

caractéris t ique : elle pe rmet de reconnaî t re facilement de petites quan 

tités d 'acide chrysophan ique dans u n e l iqueur . La dissolution d'acide 

ch rysophan ique dans la potasse d é p o s e , pa r l 'évaporation, u n e matière 

a m o r p h e de couleur b leue , qui se dissout dans l 'eau et dans l'alcool avec 

u n e colorat ion rouge . 

Les chrysopkanates de baryte et de plomb sont t rès peu stables. 

Extraction. 

L'acide chrysophanique s 'extrait du lichen des mura i l les en épuisant 

cet te p lan te desséchée par u n e dissolution alcoolique de potasse. La l iqueur, 

addi t ionnée d'acide acétique, dépose de vo lumineux flocons j aunes d'acide 

chrysophan ique . On lave cet acide avec de l 'eau, puis on le r ep rend par 

u n e dissolution alcoolique d e potasse qui sépare u n e cer taine quant i té de 

rés ine avec laquelle l 'acide chrysophanique se t rouvai t mélangé . Il suffit 
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alors, pour précipiter l'acide chrysophanique p u r , d e sa turer la dissolu

tion alcaline par l 'acide ch lo rhydr ique (MM. Rochleder et Heldt) . 

Pour ret i rer l 'acide chrysophanique de la r h u b a r b e , il faut réduire 

cette racine en p o u d r e , l 'épuiser pa r l 'alcool concentré dans u n apparei l 

à déplacement , évaporer à sec l 'extrait a lcool ique , r ep rend re le r é 

sidu par l'alcool e t verser de l 'é ther dans la dissolution, j u squ ' à ce qu' i l 

ne se précipite p lus de résine. La l iqueur filtrée dépose l 'acide chrysopha

nique par l 'évaporation. On purifie cet acide en le faisant cristalliser p l u 

sieurs fois dans l 'alcool absolu (MM. Dœpping et Schlossberger) . 

M A T I È R E S C O L O R A N T E S DE L A C O C H E N I L L E . — C A R M I N E . 

En trai tant la cochenille par de l 'éther qui enlève les corps g ras , et en 

reprenant le résidu pa r l 'alcool, Pelletier et Caventou ont obtenu u n 

principe colorant qu ' i l s ont appelé carminé. 

La carminé est cristal l isable, d ' un rouge pou rp re ; elle en t re en fusion 

à 50"; elle est soluble dans l 'eau, dans l 'alcool, insoluble dans l 'é ther ; 

elle se colore en rouge vif par les acides, et en violet cramoisi par les 

alcalis. Le chlore ne la précipite pas , mais il la jauni t en la décomposant . 

Lorsqu'on t rai te u n e dissolution de cochenille par d u b i ta r t ra te d e 

potasse, de l ' à lun ou d u bi -oxala te de potasse, les mat ières grasses et 

albumineuses se coagulent en en t ra înant la mat ière colorante : c est à 

ce précipité qu 'on d o n n e le n o m de carmin. En versant dans une d isso

lution de cochenille un carbonate alcalin et de l ' a l u n , on obtient u n e 

combinaison d ' a lumine et d e mat iè re colcrante qui por te le n o m de laque 

carminée. 

D'après les recherches de M. W a r r e n d e la R u e , la mat ière colorante 

de la cochenille est acide ; il lui d o n n e le n o m d'acide carminique. P o u r 

l'obtenir, il épuise la cochenille par de l 'eau boui l lante : l 'extrait est p r é 

cipité par du sous-acétate de p l o m b légèrement ac idulé , qu 'on évite 

d'employer en excès ; on lave le précipité à l 'eau distillée jusqu ' à ce que 

les eaux de lavage n e t roub len t p lus u n e dissolution d e bichlorure de 

mercure, et on le décompose par l 'hydrogène sulfuré ; on évapore ensuite 

la liqueur, on la concentre j u squ ' à consistance de sirop et on la dessèche 

au ba in-mar ie : on obtient ainsi u n produi t d 'un pou rp re foncé et d 'une 

odeur de sucre b r û l é . Ce p rodu i t est t rai té pa r l 'alcool qui en extrai t 

l'acide carminique . 

Cet acide forme u n e masse p o u r p r e , fusible, soluble en toutes p r o p o r 

tions dans l'eau et dans l 'alcool. Les acides sulfurique et ch lo rhydr ique 

le dissolvent sans décomposition. L'acide carminique est t rès hygrosco-

pique; sa dissolution est précipitée en rouge par les oxydes alcalin o -

terreux, les acétates d e p l o m b , de zinc, de cuivre et d 'argent . 

Le chlore et le b r o m e réagissent sur l 'acide ca rmin ique ; le composé 
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b r o m e est j a u n e et soluble d a n s l 'alcool. L'acide carminique , trai té par 

l 'acide azot ique , donne u n acide isomère de l 'acide anisique t r ini t ré et 

que l 'on a appelé acide nitrococcusique. (M. W a r r e n de la R u e . ) 

L'acide ni trococcusique cristallise en tables rhomboïda les , d ' une cou

leur j a u n e , solubles d a n s l 'eau froide, p lus solubles encore à chaud, 

solubles d a n s l ; alcool et d a n s l 'é ther . Tous les nitrococeusates sont solu

bles dans l 'eau. 

L 'eau m è r e p rovenan t de la prépara t ion d e l 'acide carminique contient 

u n e mat ière c r i s ta l l ine , insoluble dans l 'alcool et dans l 'é ther , soluble 

dans l ' a m m o n i a q u e , et qu i est ident ique avec la subs tance particulière, 

la tyrosine, que l 'on obt ient en t ra i tant la caséine pa r la potasse. 

(M. WARREN DE LA RUE.) 

BRÉSILINE. 

Cette m a t i è r e , découver te p a r M. Chevreu l , existe dans les bois de 

Brésil, d e F e r n a m b o u c , de Sainte-Marthe, de Sapan, de Ter re -Ferme. 

La brési l ine est soluble d a n s l 'eau, l 'alcool et l 'é ther ; elle cristallise 

en petites aiguilles d e couleur orangée : les alcalis la colorent en pourpre 

violet ; les acides affaiblissent cette te inte . En présence de l 'air et de 

l ' a m m o n i a q u e , elle se colore en p o u r p r e foncé en se t ransformant en 

brésiléine. 

M A T I È R E S C O L O K A N T E S D U C A R T H A M E . 

Le pr incipe colorant d u c a r t h a m e a été examiné d ' abord pa r M. Che

v r e u l ; son é tude a été reprise dans ces dern ie rs t emps p a r M. Schlieper. 

On re t i re des fleurs du Carthamus tinctorius deux substances colorées, 

l ' une j aune , soluble dans l 'eau et sans utilité pour la t e i n tu r e ; l 'autre 

rouge , soluble dans les a lca l i s , précipitable de ses dissolutions alcalines 

pa r les acides : c'est la carthamine. 

La car thamine produi t su r les étoffes des teintes roses de la plus 

g r a n d e fraîcheur. P o u r l 'appl iquer , on commence par enlever avec l'eau 

la mat iè re colorante j a u n e contenue dans le car thame, on dissout ensuite 

la ca r thamine d a n s u n carbonate alcalin , et on la précipite su r l'étoffe 

p a r u n acide. 

La mat ière j a u n e d u ca r thame est acide ; sa saveur est amère ; elle 

joui t d 'une g r a n d e puissance t inctoriale ; elle se combine facilement avec 

l 'oxygène et se t ransforme en u n corps b r u n . M. Schlieper n ' a p u examiner 

q u ' u n e combinaison de cette substance avec l 'oxyde de p lomb, qui a 

p o u r formule ( P b O ) 3 , C ' 6 H ' ° 0 1 0 . 

P o u r p r épa re r la ca r thamine , on trai te pa r u n e dissolution de carbo

na te de soude le ca r thame débarrassé pa r des lavages à l 'eau de sa m a 

tière j a u n e ; le l iquide est ensui te sa turé pa r de l 'acide acé t ique , puis 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



QUERCITRINE. 5 3 7 

on y plonge d u coton su r lequel la ca r thamine se précipite. On enlève 

an nout de v ing t -qua t re heu res le coton, et on le t rai te p a r une dissolu

tion de carbonate de soude , qu i dissout de nouveau la matière colorante ; 

en ajoutant ensuite dans la l iqueur de l 'acide c i t r ique , la car thamine se 

précipite en flocons rouges : ces flocons sont traités p a r l 'alcool qui les 

dissout ; la l iqueur évaporée dans le vide donne de la ca r thamine . 

La car thamine présente l 'aspect d ' u n e p o u d r e d 'un rouge foncé avec 

un chatoiement ve rdâ t re ; sa dissolution alcoolique est d ' u n e bel le c o u 

leur pourpre ; elle est t rès soluble dans l 'alcool, peu soluble dans l 'eau, 

insoluble dans l 'é ther . El le absorbe facilement l 'oxygène, et produi t les 

corps suivants : 

c " H « o 9 , 

C ' W O ' o . 

( M . S C H L l E P E R . ) 

Les dissolutions alcalines dissolvent facilement la c a r t h a m i n e ; ces 

liqueurs absorbent l 'oxygène. 

M A T I È R E COLORANTE DU ÇUERCXTRON. 

QUERCITRINE. C , 6 H 7 0 9 , H O . 

C 1 6 1200,00 5 2 , 1 7 

H 7 87 ,50 . . . . . . . . 3 , 80 

O 9 900,00 3 9 , 1 3 
HO 112,50 4 ,90 

2300 ,00 100,00 

Ce corps , découver t pa r M. Chevreu l , a été é tudié r écemmen t pa r 

M. Bolley. 
Propriétés. 

La querci t r ine est cr is tal l ine, j a u n e , amère , peu soluble dans l 'eau, 

très soluble dans l 'alcool : les alcalis la font passer au vert , puis au j a u n e 

orangé : elle est précipitée en j a u n e par l 'acétate de p lomb , le p r o t o 

chlorure d 'é ta in , l 'acétate de cuivre. 

Le perch lorure de fer colore en vert foncé les dissolutions de que rc i 

trine. 

La querci t r ine, chauffée dans u n e co rnue , laisse dégager des vapeurs 

qui se condensent sous forme d'aiguilles j aunes , et laisse u n résidu de 

charbon. Quand on la distille avec u n mé lange d'acide sulfurique et d e 

peroxyde de manganèse , elle p rodu i t de l 'acide formique. 

Les acides affaiblis convertissent la querc i t r ine en glucose et en u n e 

substance j aune , la quercêtine, découverte pa r M. Rigaud. 
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La quercét ine est cristallisablfe, I n o d o r e , insipWe, ina l t é rab le au con 

tact d e l ' a i r , fusible, so luble dans l 'èau, p lus soluble d a n s l ' ammoniaque , 

l 'acide acét ique, et t rès soluble dans l 'alcool. El le p r e n d Une teinte verte 

au contact d u p e r c h l o r u r e d e fer ; on la p rodui t e n faisant bouil l ir p e n -

dab t que lque temps de la querc i t r ine avec d e l 'acide suli'Urique é tendu. 

( M . RIGAUD.) 

Extraction. 

On obtient la querc i t r ine e n t ra i tan t l 'écorce pulvér isée d u Quereus 

nigra pa r l 'alcool ; précipi tant le t ann in pa r la gélatine o u p a r la chauxj 

la l iqueur est évaporée et le rés idu repr is pa r l 'alcool. 

L l i T É O L l l V E . 

La lutéol ine, q u e M. Chevreul a re t i rée le p remie r d e la gaude (Reseda 

luleuld), est volat i le , et d o n n e pa r la subl imat ion de bel les aiguilles 

j aunes , peu solubles dans l 'eau, t rès solubles d a n s l 'alcool et dans l 'é ther. 

Sous l ' influence des alcalis, elle absorbe l 'oxygène et devient b r u n e ; elle 

n'es t pas altérée m ê m e pa r les acides concentrés : la lu téol ine p rodui t en 

t e in tu re des couleurs j a u n e s q u i sont d ' u n e g r a n d e stabil i té. 

eRAIlfE D E P E R S E i 

M. R . Kane a extrai t de la gra ine d e Perse , a u moyen d e l 'é ther , une 

mat iè re colorante j a u n e qu ' i l a n o m m é e cJirysorhamnine, él qui a pour 

fo rmule C '^ r l^O" . Cette substance cristallise d a n s l 'é ther en belles 

aiguilles d ' un j a u n e d 'or . El le est soluble d a n s l 'alcool et insoluble dans 

l ' e a u ; lorsqu 'on fait boui l l i r la c h r y s o r h a m n m e avec de l ' e a u , elle 

s 'hydra te en s 'oxydant , et p rodu i t un nouveau corps , la xant/iorkamnine, 

qui a p o u r formule C 2 3 H , 2 0 1 4 . 

C E N T I A N I N E . C'IJPO 5. 

C«« . 1050,00 . . . . . . . . 6 5 , l l 
H 5 . «2,50 . . . . . . . . 3,87 
O*. . . * . . . < . 500,00 31,02 

1612,50 100,00 

La rac ine de gent iane r en fe rme u n e subs tance cristall isable, la gentià* 

nine, qu i a été ob t enue p o u r la p remiè re fois p a r Henry et Caventou et 

analysée p a r M. Baumer t . 

r La gent ianine cristall ise dans l 'alcool en aiguilles fines d ' un j a u n e pâle, 

qui sont à peine solubles d a n s l ' é ther et d a n s l 'eau. Soumise à la distil- 1 

k t i o n s elle se dé t ru i t en pa r t i e , mais d o n n e cependan t des v a p e u r s jaunes 

qui se condensent en aiguilles satinées. 
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L'acide sUlfurique concentré dissout la gentianine ên prenant u n e 

teinte jaUn&. L'acide c h l o r h y d r i q u e , l 'acide acétique et l ' ac ide sulfureuk 

ne M font subir aucune al térat ion. La gent ianine se combine avec Tacide 

azotique, et p rodui t u n corps ver t qui a pour formule C ' 4 H 5 0 5 ,ÀzO s . 

La gentianine se compor te comble Un acide faible et forme avec les 

bases les composés suivants : 

NaO,(C"Il505)*, 
NaO,(C l 4Il 5O s) 2,8IIO, 
R a O . t C ' H S C * ; 6 , 
(KO,2,<.C'«I1*OV,IGUO» 
KO,(G"U sb s; 2,5ilO, 
BaOJC

14HsOS. 

{M. DADSTEBT.) 

Pouï obtenir la gen t i an ine , il faut épuiser par l 'eau froide la racine 

de gentiane rédui te en p o u d r e , sécher ensuite le rés idu et le t rai ter par 

l'alcool concentré;. L'extrait alcoolique, évaporé à consistance s i rupeuse, 

donne une masse a m o r p h e de laquel le l 'eau sépare des flocons b r u n s de 

gentiane impute. 
Oh pufille cette substance en la lavant avec de l 'é ther et en la Faisant 

cristalliser à plusieurs reprises dans l 'alcooL 

RACINE DE ClRCtMA. 

La racine de c u r c u m a contient u n e substance résineuse j a u n e q u e l 'on 

à nommée curcumine. On obtient la cu rcumine en t ra i tant cette racine 

par l'alcool et en r ep renan t l 'extrait alcoolique par l 'é ther . 

La curcumine est rés ineuse , p lus lou rde que l 'eau, presque insoluble 

dans ce l iqu ide , soluble dans les acides su l fu r ique , c h l o r h y d r i q u e , 

phcsphorique et acét ique; elle fond à 40° et se décompose complètement 

par la distillation. 

Les alcalis la colorent en rouge. Les acides font repara î t re la couleur 

jaune : cette propr ié té fait, employer le c u r c u m a dans les laboratoires 

pour constater dans u n e l iqueur la présence d ' u n alcali ou d ' un acide. 

lAtJNE INDIEN. 

Il arr ive en Eu rope depuis quelques années , d e la Chine et des Indes , 

une substance colorante j a u n e , connue sous le n o m depurrée t>u d e 

jaune indien. Cette substance a été examinée récemment par MM. E r d -

mann et Stenhouse. Elle est soluble dans l 'eau et dans l'alcool ; les 

alcalis la dissolvent également en la colorant -en j&um. Lorsqu 'on ajoute 

de l'acide ch lo rhydr ique dans de l 'eau q u i t ient en suspension d u j a u n e 
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indien, on obtient un précipité cristallin formé p a r u n nouvel acide qui 

a été n o m m é acide euxanthique. L'acide euxan th ique représente à lui seul 

la moitié du poids envi ron d u j a u n e indien et s'y t rouve combiné avec 

la magnésie . 

ACIDE E U X A N T H I Q U E . 

L'acide euxan th ique a p o u r formule C 4 o H ' « 0 2 ' (E rdmann) , ou C w H 1 8 0 2 2 

(Laurent). Cet acide est peu soluble dans l 'eau froide, très soluble dans 

l 'alcool et dans l 'é ther . 

L'acide euxanth ique qui a cristallisé dans u n e dissolution alcoolique 

contient de l 'eâu de combinaison qu ' i l p e r d à 130°. L'acide qui cristallise 

dans la l iqueur, après avoir é té précipité d e sa combinaison ammonia 

cale p a r l 'acide ch lo rhydr ique , contient 11 p o u r 100 d 'eau . 

L'acide euxanth ique cristallise en longues aiguilles soyeuses de couleur 

j a u n â t r e . Sa saveur est d 'abord douce, puis a m è r e ; il se colore en jaune 

foncé sous l ' influence des alcalis. Soumis à la disti l lat ion, il donne na i s 

sance à un produi t qui n 'est p lus acide, q u e l 'on a n o m m é euxanthone, 

et qu i a pour formule C 1 3 B?Q 4 . 

L 'acide euxan th ique , soumis à l 'action d u chlore , du b r o m e , d e l'acide 

azotique, p rodui t les composés suivants qu i dér ivent d e l 'acide euxan

th ique p a r subst i tut ion : * 

c « > n w c i 2 0 2 4 , 

L'acide euxan th ique , t ra i té p a r l 'acide sulfurique concen t ré , donne 

d e l ' euxanthone et u n acide doub le n o m m é acide hamathioniqice, qui a 

p o u r formule C 1 4 H ' 0 1 2 , S 0 3 . 

L 'acide euxanth ique forme avec les alcalis des sels j aunes , solubles, 

qu i n e cristallisent q u e très difficilement, m ê m e dans des dissolutions 

concentrées . On connaît des euxanthates d e manganèse , d e zinc, de nickel, 

d e fer, de cuivre , d e m e r c u r e et d ' a rgent . 

DÉRIVÉS D E L'ACIDE E U X A N T H I Q U E . 

A c i d e chioreuxanthique. — L'acide ch lo reuxan th ique s 'obtient pa r 

l 'action d ' un couran t de ch lore su r l 'acide euxan th ique mis en suspen

sion d a n s l 'eau. Il cristallise en paillettes d ' un j a u n e d 'or , br i l lantes , 

insolubles dans l 'eau, solubles dans l 'alcool boui l lant et peu solubles 

dans l 'alcool froid. 11 produi t avec les bases des sels j aunes qui affectent 

le p lus souvent l 'état gélat ineux. 

Acide bromeuxanth ique . — Cet acide s 'obtient par F action d u b r o m e 

sur l 'acide euxan th ique en présence de l 'eau. Il est soluble dans l'alcool 
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bouillant qui le laisse d é p o s e r , pa r le re f ro id issement , en aiguilles 

microscopiques d 'un j a u n e d 'or . La l iqueur abandonne en out re de 

l'acide b romeuxan th ique a m o r p h e . La modification amorphe est b e a u 

coup plus soluble dans l 'alcool q u e la modification cristallisable. 

L'acide b romeuxan th ique forme avec les bases des combinaisons géla

tineuses , comme l'acide ch loreuxanth ique ; toutefois les sels de potasse 

et d 'ammoniaque affectent à la longue la forme de cristaux aciculaires 

déliés. 

Acide ni t reuxanthiqne. — L'acide n i t r euxan th ique s 'obtient en t ra i 

tant à froid l 'ac ide euxan th ique pa r l 'acide azotique. Cet acide est peu 

soluble dans l 'eau et dans l 'alcool froid ; mais il se dissout dans l 'alcool 

bouillant. Il cristallise en lamelles d 'un j aune-pa i l l e . 

Les n i t reuxanthates ont u n e grande t endance à affecter la forme gélat i 

neuse. Quand on les chauffe, ils dét lagrent avec u n e espèce d 'explosion. 

Acide kokkinique, — L'action de l 'acide azotique à chaud su r l 'acide 

euxanthique d o n n e un nouvel ac ide , l'acide kokkinique, qui cristallise en 

grains j aunes qui deviennent t rès électriques p a r le frottement : il p r o 

duit avec les alcalis des sels rouges écarlates. 

Quand on pro longe l 'action de l 'acide azotique sur l 'acide euxanth ique , 

on obtient de l 'acide oxipycrique. 

Acide oxypic r ique . — Cet acide, découver t p a r M. E r d m a n n p a r m i 

les produits de l 'action de l 'acide azotique sur l 'acide euxan th ique et 

l 'euxanthone, a été ob tenu aussi pa r MM. Bœtger et Wil l en t ra i tan t p l u 

sieurs gommes pa r l 'acide azotique. MM. Bœtger et Wil l lui avaient donné 

le nom d'acide styphnique. 

L'acide oxypicrique est peu soluble dans l 'eau froide, t rès soluble dans 

l'éther et dans l'alcool, d ' u n e saveur as t r ingente ; il se dissout sans a l té

ration dans l 'acide azotique et l 'acide ch lo rhydr ique boui l l an t s . L'eau 

régale le décompose. 

Les oxypicrates dé tonent pa r la chaleur . 

Euxamhone. — L 'euxan thone s 'obtient p a r la distillation de l'acide 

euxanthique et pa r l 'action de l 'acide sulfurique ou d e l 'acide ch lo rhy

drique sur le m ê m e acide. 

Ce corps est neu t r e et se volatilise sans al térat ion. Il est insoluble dans 

l 'eau, peu soluble dans l 'éther, t rès soluble dans l'alcool bouil lant . On 

obtient la chioreuxanthone et la bromeuxanthone pa r l 'action de l 'acide 

sulfurique concentré su r l 'acide ch loreuxanth ique et sur l 'acide b r o m 

euxanthique. 
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A c i d e porphyrique. — A c i d e o Y } porphyr ique . *— L'action de, l'acide 

azotique sur l ' euxanthone d o n n e trois acides différents, l'wd$ ptw-

phyrique, l'acide oxypavpltyrique et \'acide oxypicrique. 

L'acide p o r p h y r i q u e ej>t peu soluhle dans l 'eau p u r e et dans, l'alcool 

froid ; il se dissout dans l 'alcool boui l l an t . Il p rodui t avec les bases des 

se ls rouges . 

L'acide o s y p o r p h y r i q q e se forme en t ra i t an t l ' euxanthone pa r l 'acide 

azotique boui l lant , tandis que l 'acide po rphyr ique se produi t par la même 

réaction à froid. Les oxyporphyra tes sont d ' une couleur rouge foncé. 

A c i d e l iamathionique. — L'acide hamalh ion ique se p rodu i t en même 

temps q u e l ' euxan thone pa r l'action de l 'acide sulfurique sur l 'acide 

euxan th ique . Il se rédui t p a r Pévaporal ion en un s i rop incristallisable j 

u n e ébull i t ion prolongée avec l 'eau le décompose . ( M . EDMANN.J 

M A T I È R E COLORANTE D E L ' O R C A N E T T E . 

A N C H D S I N E . C«H2»G8. 

C 3*. 2625,00 71 ,42 
1120 250,00 , 6 ,80 

Q 8 . . 800,0Q , 21 ,78 

3075,00 100,00 

L'orcane t t e est la rac ine d e YAnchusa tinetoria. Son ècorce contient 

u n e mat ière co lorante d ' un r o u g e noir , qui fond à 60°, et dégage ensuite 

de belles vapeu r s violettes. 

L'ancAusine est insoluble d a n s l ' eau , t rès soluble dans l 'alcool et dans 

l 'acide acét ique. Les alcalis et les te r res alcalines la colorent en bleu ; 

l 'acétate n e u t r e et le sous-acé ta te de p lomb , le p ro toch lo rure d'étain, les, 

sels d e fer et d ' a lumine la précipi tent ; le chlore et les acides la détruisent 

complè tement . Quand on fait boui l l i r une dissolution alcoolique d 'anchu-

sine, elle se décompose en acide carbonique et en un corps vert flocon

n e u x qu i a p o u r formule C 3 4 H î 3 0 8 . 

On obtient l ' anchusine en épuisant l 'orcanet te pa r l 'eau, §ép}ia,nt le 

rés idu, le t ra i tan t ensuite pa r l 'alcool aiguisé de quelques gout tes d'acide 

c h l o r h y d r i q u e , évaporant l 'extrai t alcoolique à consistance sirupeuse $ 

l 'agitant avec de l 'éther qui dissout l ' anchusine . (PELLETIER.) 

M A T I È R E COLORANTE DU BOIS D E SANTAL. 

Le bois de santa l rouge provient d u Ptemcarpus santalinus. 11 est en 

morceaux vo lumineux ; on le d is t ingue d u bois d e Brésil en ce q u e sa 
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gûudrft ne, çp,qre p resque pas l 'eau bouil lante . L'alcool en extrait u n e 

matière rouge résinoïde, d ' u n e composition assez complexe et que l 'on 

désigne, sous le n o m d e santaline. El le est insoluble dans l 'eau, soluble 

dan,s. l'alcool., l 'éther et l 'acide acétique. Ces solutions sont rouges si la 

proportion de santal ine est forte : celte substance colore les lessives a lca

lines en çouge violacé; elle donne des précipités fortement colorés avec 

Ij plupart des. solutions métal l iques. 

M A T I È R E C O L O R A N T E DIT M O R I N D A C I T R I F O L I A . — 

Pour obtenir cette substance colorante , on épuise la rac ine par l'alcool 

bouillant, et l 'on purifie par des cristallisations dans l 'alcool étendu- la 

matière qui se sépare pa r la concentra t ion et le refroidissement des 

liqueurs* 

Les cristaux de morindtne p u r e sont d 'un beau j a u n e de> soufre et ont 

un éclat satiné, l is sont peu solubles dans l 'alcoq! froid, p lus solubles 

dans l'alcool b o u i l l a n t , su r tou t é t e n d u , insolubles dans l ' é ther ; ils se 

dissolvent dans les alcalis en les colorant en rouge orangé . La mor ind ine 

donne p a r la cha leur des aiguilles rouges d 'une nouvelle subs t ance , 

nommée morindone, insoluble dans l 'eau, soluble d a n s l 'alcool et l'éther* 

s u c D'ALOÈS. 

Le sue d ' a l o è s , et les p rodu i t s colorés qu ' i l peu t d o n n e r lorsqu 'on 

lg traite par l 'acide azot ique, ont été examinés: successivement p a r 

MM. Braconnot , Schunck et Boutin. M. Boutin a d é m o n t r é , il y a déjà 

plusieurs a n n é e s , que l 'a loès , t rai té pa r l 'acide azot ique, produi t u n 

acide q u i , en présence des mordan t s différents, d o n n e naissance s u r 

soie et Sur laine à des couleurs r emarquab les pa r l eur beauté et leur 

solidité. 

Dans ces derniers t e m p s , M. Robiqnet fils a repr is l ' é tude chimique 

d$ l'aloès et est arr ivé à des résul tats intéressants, dont nous donnerons 

ici le r é sumé. 

L'aloès contient u n e subs tance soluble dans l 'eau, n o m m é e aloétine, et 

qui a pour formule C 6 H ' 4 0 1 0 . 

L'aloétine est incristal] isable, à peine colorée en j a u n e , soluble dans 

l'eau et dans l 'alcool. Lorsqu 'on l 'expose au contact de l 'air, elle absorbe 

l'oxygène et devient d ' un rouge intense. 

L 'aloét ine, distillée avec de la c h a u x , p rodu i t un l iqu ide , Yaloïsol 

C 8H°0 3 , dont la densité à 15° est 0,877, et qui b o u t a 130°. 

L'aloès, t ra i té p a r le c h l o r e , forme u n corps chloré, b lanc, cr is ta l l in , 

le çhloralvïle C 3 C1Q 3 . 
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Une dissolution alcoolique d'aloès p rodu i t un au t r e composé chloré qui 

a pour formule C>°H4C10. 

L'aloès , trai té pa r l 'acide azot ique , d o n n e naissance à u n acide préci -

pitable par l 'eau, qui a été découvert pa r M. Schunck, et qu 'on n o m m e 

acide chrysammique. 

Cet acide paraî t avoir p o u r formule C 1 5 H 2 Az 2 0 1 2 ,HO ; il dérive p roba 

b lement de que lque principe immédia t existant dans Faloès, d a n s lequel 

un ou plusieurs équivalents d ' hydrogène sont remplacés pa r un ou p l u 

sieurs équivalents d 'acide hypo-azot ique . I l se p rodu i t , d u resté, dans la 

réaction de l'acide azotique sur l 'aloès, p lus ieurs acides azotés : ainsi on a 

signalé un acide chrysolépique qu i reste dans les eaux mères , et qui paraît 

avoir la m ê m e composition q u e l 'acide carbazot ique; il se forme en outre 

des acides aloétique et aléorétinique. 

L'acide chrysammique cristallise en pai l let tes d 'un j a u n e d 'or ; il est 

soluble dans l 'alcool et l 'é ther . Il fait explosion q u a n d on le chauffe. 

L 'ammoniaque le dissout en se colorant en p o u r p r e foncé, et laisse 

déposer de petites aiguilles d ' un ver t foncé, qu i cont iennent u n e combi-

nsiison d ' ammoniaque avec l 'acide ch rysammique . 

L'acide c h r y s a m m i q u e , t ra i té pa r d e l 'acide sulfurique concen t r é , 

p rodu i t un corps cristallin, qu i présente la composition de l 'acide c h r y 

sammique a n h y d r e C^KPAz^O 1 2. 

S P 1 R É I N E . 

La spiréine est un pr inc ipe co lo ran t , j a u n e et er is ta l l i sable , que 

MM. Lœvig et W e i d m a n n ont t rouvé dans les fleurs d u Spirœa ulmaria. 

S A F R A N I N E . 

Le safran (Crocus sativus) contient u n e mat iè re colorante part icul ière, 

q u e l'on a n o m m é e safranine. 

La safranine est d ' u n rouge écarlate, amère , t rès soluble dans l 'eau, 

dans l'alcool et insoluble dans l 'é ther . El le se colore en bleu au contact 

d e l 'acide sulfur ique, et p r e n d , sous l 'influence de l 'acide azotique, une 

teinte ver te tor t peu stable. 

Pour obtenir la safranine, il faut agiter avec d e l 'alcool u n extrait 

aqueux de safran, et soumet t r e ensui te l 'alcool à l 'évaporat ion. 

(HENRY.) 
B I X I N E . 

La bixine est la mat ière colorante d u rocou, pâte ob tenue au Brésil 

avec les graines d u Bixa oreltana, et q u ' o n emploie p o u r t e indre les 

bois, les vernis, le b e u r r e , le fromage, la cire et la soie. 

On p répare la bixine en épuisant le rocou par u n e dissolution é tendue 
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de carbonate de soude, et en neut ra l i sant ensui te l 'extrait alcalin p a r 

l'acide acétique. La bixine se précipite sous la forme d e flocons d 'un 

rouge orangé. 

D'après M. Chevreul , le rocou contient , ou t r e la bixine, u n e mat iè re 

colorante j aune , Yorelline, qui est soluble dans l 'eau, clans l'alcool ét 

dans l 'éther. 

La bixine est peu soluble dans l ' eau , t rès soluble dans l'alcool et 

l'éther (M. Chevreu l ) . El le s 'altère a u contact de l 'air h u m i d e e t se 

convertit en orelline (M. K e r n d t ) . 

MATIÈRE COLORANTE S E LA CAROTTE. — CA RO T IN E . 

Lacarotine, découverte dans la racine de carot te (Daucus Carota) p a r 

M. Wackenroder, est cr is tal l isable , d ' un b r u n rougeâ t r e , fusible à 168°, 

inflammable, insoluble dans l 'eau , peu soluble dans l 'alcool et d a n s 

l'éther. Le chlore en dissolution aqueuse la t ransforme en u n e mat iè re 

chlorée incolore. 

L'extraction de la caro t ine est t rès s imple : on expr ime des carot tes 

fraîches, e t , après avoir é t endu le suc de ces racines de h ou 5 lois son 

volume d'eau, on l 'addi t ionne d ' une petite quan t i t é d 'acide sulfurique. 

Le principe colorant se précipite aussi tôt à l 'état a m o r p h e . 

La carotine, ainsi o b t e n u e , est mélangée avec u n e hui le part icul ière, 

de l 'albumine, des substances grasses et salines. P o u r la purifier, il faut 

la traiter à l 'ébulli t ion p a r u n e lessive concent rée de po tasse , afin de 

coaguler l ' a lbumine et d e dissoudre le corps hu i leux ; laver le r é s i d u , 

le chauffer avec de l 'acide sulfurique affaibli, et le soumet t re à u n second 

lavage : on enlève pa r ces dernières Opérations la totali té des mat ières 

salines ; enfin on épuise le nouveau rés idu pa r l'alcool ordinaire , et e n 

suite par l 'alcool a n h y d r e , qui sépare les matières grasses. 

En reprenant a lors la carot ine par le sulfure de carbone et en concen

trant la l iqueur, on dé te rmine la cristallisation de ce pr incipe colorant . 

M A T I È R E S COLORANTES S E S VÉGÉTAUX. 

Les végétaux vivants présenten t des couleurs variées, p a r m i lesquelles 

domine la couleur ver te . C'est en général celle des j eu n es écorces, des 

feuilles et des au t re s organes qui s'en rapprochen t le p lus pa r leur n a t u r e , 

comme les calices, les carpelles e t les fruits encore j eunes . 

Mais les feuilles n e sont pas cons tamment vertes. Il y en a qui p r é 

sentent d 'autres t e in tes , soit sur tou te l eu r surface, soit sur quelques 

points seulement ( on les dit alors panachées , variegata ) , soit su r u n e 

seule de leurs faces, o rd ina i rement la face infér ieure . Dans le p remie r 

cas, la j eune éeorce part icipe ord ina i rement d e cette coloration, co mme 

v. 35 
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on peu t le Voir d a n s les variétés rouges d u h ê t r e , de la be t t e rave , de 

l ' a r roche des j a rd in s . L 'aucuba présen te des feuilles panachées de j a u n e ; 

le Caladium bicolor, des feuilles panachées de rouge ; certaines espèces 

de saxifrages, de cyclamen, d e t radescant ia , des feuilles ver tes en dessus, 

rouges o u b r u n e s en dessous. Beaucoup de feuilles ver tes p r e n n e n t , à 

u n e certaine époque d e leur ex i s tence , des teintes nouvel les : elles 

deviennent d ' un rouge p lu s ou moins b r i l l a n t , quelquefois foncé de 

b r u n ; souvent d ' u n j a u n e p lus ou moins pâ le . Ces changements se 

reproduisen t toujours dans u n e m ê m e espèce. C'est le p lus généralement 

à l ' au tomne que les feuilles p e r d e n t l eu r couleur ver te p o u r p r e n d r e une 

a u t r e t e i n t e ; les feuilles d e s peupliers^ d e s o r m e s , des bouleaux , par 

e x e m p l e , j a u n i s s e n t ; celles d u s u m a c passent à u n rouge éc la tan t ; 

celles d u cornoui l ler dev iennent sanguin , et celles des v iornes passent 

à u n rouge p lus t e r n e ; celles de la vigne se panachen t de j a u n e ou de 

p o u r p r e , e tc . 11 est à r e m a r q u e r que , d a n s la p l u p a r t des cas, ces n o u 

vel les couleurs d e la feuille co r responden t à celles q u e p r e n d pa r la 

m a t u r a t i o n le fruit de la m ê m e p lan te . Ainsi c'est d a n s les ceps à raisin 

b l a n c q u e la p a n a c h u r e est j a u n e ; d a n s les ceps à raisin r o u g e , elle est 

p o u r p r é e . 

M A T I È R E C O L O R A N T E V E R T E D E S V É G É T A U X . 

. — C H I . O R O F H T I . I i E . 

l a ma t i è re colorante ver te des végétaux a é té n o m m é e chlorophylle. 

Elle est soluble dans l 'alcool et insoluble d a n s l 'eau ; elle para î t ê tre de 

n a t u r e résineuse ; sa dissolution alcoolique est d ' un beau ver t ; soumise 

à l ' évapora t ion , elle laisse déposer u n e masse a m o r p h e incristallisable 

qui s 'altère sous l ' influence des acides et des alcalis. 

O n extrai t la chlorophyl le des feuilles ver tes en les faisant digérer 

p e n d a n t p lus ieurs j o u r s avec d e l ' é ther . La solution é thé rée , soumise à 

l 'évaporat ion, après avoir été filtrée, laisse u n rés idu composé de chloro

phyl le et d ' u n e mat iè re cireuse. On r e p r e n d ce résidu pa r l'alcool 

boui l lan t , qu i dépose en se refroidissant u n e par t ie d e la mat ière cireuse; 

on filtre la l iqueur , on l ' évaporé et l 'on dissout à chaud le résidu dans 

l 'alcool. La p re sque totali té de la cire se précipite pa r le refroidissement. 

En filtrant u n e de rn iè re fois, en évaporap t à sec et en t ra i tant le résidu 

p a r l 'acide c h l o r h y d r i q u e , on obt ient u n e l iqueur ve r te q u i , neutralisée 

p a r le ca rbona te d e chaux , a b a n d o n n e la chlorophyl le à l 'état de flocons 

ver t s : on lave cette subs tance d ' abo rd avec d e l 'acide chlorhydr ique 

é t e n d u , puis avec de l 'eau distillée. 

Ce m o d e d ' ex t r ac t ion , quo ique le moins imparfa i t , n e donne cepen

dan t p a s la ch lo rophy l le p u r e ; aussi les proprié tés d e cette substance 

sont fort p e u connues . 
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M A T I È R E S COLORANTES DES FLEURS. 

Les fleurs renferment t rois pr inc ipes colorants distincts (1) : 

1° Une subs tance b leue ou r o s e , n o m m é e cyanine. 

2° Une substance j a u n e insoluble dans l 'eau , la xanthine. 

3° Une substance j a u n e soluble dans l ' e a u , la xanthéine. 

Ces trois substances peuvent , à l 'état de pure té , et le p lus souvent pa r 

leur mélange , p r o d u i r e les couleurs q u e l 'on observe su r la p lupa r t des 

fleurs. Nous examinerons successivement leurs propr ié tés . 

CYANINE. 

La cyanine est incristal l isable, so luble dans l 'eau et dans l ' a l coo l , 

insoluble dans l 'é ther ; les acides ou les sels acides la colorent i m m é 

diatement en r o u g e ; les alcalis lui commun iquen t u n e couleur ver te . 

La cyanine paraî t se compor te r comme u n acide, ou du moins elle forme 

avec la cliaux, la bary te , la s t ront iane, l 'oxyde de p lomb, e tc . , des c o m 

posés verts qui sont insolubles dans l 'eau. 

Les corps avides d 'oxygène, tels que l 'acide sulfureux, l 'acide phospho

reux, l 'a lcool, agissent su r elle et la décolorent ; elle r e p r e n d sa co lora

tion sous l ' influence d e l 'oxygène. 

Pour obtenir cette subs t ance , on t ra i te d ' abord par de l 'alcool b o u i l 

lant des pétales de b l e u e t s , de violettes ou d'iris ; la fleur se décolore et 

le liquide p r e n d immédia temen t u n e bel le teinte b leue . On évapore à sec 

la dissolution a lcool ique , puis on r e p r e n d pa r l 'eau le p rodu i t de l ' éva-

poration ; il se sépare u n e substance grasse et rés ineuse. La dissolution 

aqueuse, qui contient la substance c o l o r a n t e , est a lors précipitée pa r 

l'acétate neu t re de p l o m b ; le précipi té , qu i possède u n e bel le couleur 

verte, peut ê t re lavé à g r a n d e eau, puis décomposé par l 'acide su l fhy-

drique. La mat ière colorante reste en dissolution d a n s l 'eau ; cette l iqueur 

est évaporée avec précaut ion a u b a i n - m a r i e , le résidu est repr is pa r d e 

l'alcool abso lu , et enfin la l iqueur alcoolique est précipitée pa r l 'éther 

qui sépare la cyanine sous forme de flocons b leuâ t res . 

Matière colorante rose des fleurs. — Les f l eurs , telles q u e certains 

dahlias, les ro se s , les p i v o i n e s , t rai tées comme les b l e u e t s , l ' i r i s , etc. , 

fournissent u n e substance colorante rose . 

En comparan t a t ten t ivement les propr ié tés d e cette mat iè re colorante 

avec celles de la cyanine, on a r econnu q u e la mat iè re colorante rose est 

la même que la substance b l e u e , ou d u moins qu 'e l le résulte de la 

modification du m ê m e pr incipe immédia t ; elle se présente sous la modi 

fication rose lo rsque les sucs végétaux avec lesquels elle est en contact 

possèdent u n e réaction acide. Cette réact ion acide se re t rouve toujours 

(1) Fremy et Cloè'z, Recherches sur les matières colorantes des fleurs. 
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dans les sucs de fleurs ayant u n e colorat ion rouge et ro se , tandis que 

les sucs des fleurs bleues p résen ten t toujours u n e réaction neu t re . Du 

r e s t e , quand o n soume t les fleurs colorées en rose ou en rouge à l'action 

des alcalis, on les voit d ' abord s e colorer en b leu et ensui te en beau 

vert , 

Il n 'est pas r a r e d e voir certaines fleurs roses, c o m m e les m a u v e s , et 

par t icul ièrement Y Hibiscus syriacus, p r e n d r e u n e coloration bleue et 

ensuite verte en se flétrissant ; ce changement est d û à la décomposition 

d ' une substance organique azotée, qui est t rès a b o n d a n t e dans les"pétales 

de la fleur. Ce c o r p s , en se dé t ru i san t , p rodu i t de l ' ammoniaque qui 

donne aux fleurs les teintes bleues ou vertes qui se manifestent lorsque 

la fleur se flétrit; l 'action d 'un acide faible r e n d d u reste a u x pétales 

l eur couleur rose . 

Le changement d e cou leur d e cer taines fleurs roses peu t encore 

s 'observer lo r sque des pétales éprouven t u n e dessiccation très r a p i d e , 

dans l e v i d e , p a r exemple . 11 est a lors difficile d ' adme t t r e qu 'une 

substance organique azotée ait éprouvé u n e décomposition assez avancée 

p o u r donne r de l ' ammoniaque ; mais il est à r e m a r q u e r d 'abord que , 

dans ce cas , les modifications d e teinte t i ren t sur le violet et n 'arr ivent 

jamais j u squ ' au v e r t , et qu ' ensu i te elles sont toujours accompagnées 

d ' u n dégagement d 'acide ca rbon ique . Ainsi les péta le* qu i étaient d 'abord 

Toses, et qui pa r u n e légère dessiccation deviennent violets, dégagent de 

l 'acide carbonique . On peu t d o n c a d m e t t r e que c'est cet acide qui ma in 

tenait dans la fleur la couleur rose et qui , en se dégageant , a laissé p rendre 

a u x pétales la te inte b leue qu i caractérise les fleurs dont les sucs sont 

neu t r e s . 

Les fleurs qu i p résen ten t des teintes roses, violettes ou bleues, doivent 

donc leur coloration à la m ê m e subs tance différemment influencée par 

les sucs des fleurs. 

Les fleurs rouge écarlate cont iennent également la cyanine rougie 

pa r u n acide ; mais a lors cette substance est mélangée avec des matières 

colorantes j aunes . 

X A N T H I N E . 

La xan th ine est inc r i s ta l l i sab le , de couleur j a u u e , insoluble d a n s 

l'alcool et dans l ' é ther : elle présente les propr ié tés générales des résines. 

C'est la xan th ine q u i , mé langée dans des propor t ions variables à la 

cyanine différemment modifiée p a r les sucs v é g é t a u x , d o n n e aux fleurs 

les colorations o rangées , écarlates et rouges . 

La xan th ine peut ê t re re t i rée facilement d u g r a n d soleil (Helianthus 

annuus). Il faut t ra i ter les fleurs de cette p lante p a r . d e l 'alcool bouil lant 

et absolu qu i dissout à c h a u d la mat iè re colorante et la laisse déposer 

p resque complè tement pa r le refroidissement. Le dépôt j a u n e q u e l 'on 
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obtient ainsi n 'est pas la xanthine p u r e , il contient u n e quant i té assez 

considérable d ' hu i l e ; p o u r enlever ce corps g r a s , on a recours à u n e 

saponification ménagée ; on fait donc chauffer le précipité j a u n e avec 

une petite quant i té d 'a lcal i , afin de saponifier le corps gras mélangé à 

la xanthine et qui t ient en dissolution cette substance. Comme la m a 

tière colorante est soluble dans u n e eau savonneuse, on n e reprend 

pas la masse par de l ' e a u , mais on la décompose p a r u n acide qui isole 

les acides gras résu l tan t de la saponification et la xan th ine ; on t rai te ce 

précipité p a r l 'alcool f ro id , qui dissout les acides gras et laisse l a 

xanthine. 

XANTHÉINE. 

Certains dahlias cont iennent u n e substance qu i diffère d e la x a n t h i n e 

par sa solubilité dans l ' eau . 

Cette subs tance , qu i a été n o m m é e xanthéine, est soluble dans l ' e au , 

dans l'alcool et d a n s l ' é ther , mais n e cristallise dans aucun de ces d i s 

solvants. Les alcalis lui c o m m u n i q u e n t u n e coloration b r u n e t rès r i che ; 

son pouvoir tinctorial est considérable ; elle p rodui t su r les différents 

tissus des tons jaunes qui n e m a n q u e n t pas de vivacité. 

Les acides font d i spara î t re la coloration b r u n e qu i s'était manifestée 

par l'action des alcal is . La xanthé ine s 'unit à la p l u p a r t des bases méta l 

liques et forme des laques j aunes ou b r u n e s insolubles . 

On obtient la xan thé ine en t ra i tan t les pétales de dahlias j a u n e s par de 

l'alcool, qui dissout r ap idement la mat ière colorante j a u n e , et de p lus 

des corps gras et rés ineux. La l iqueur est évaporée à sec ; le rés idu est 

repris par l 'eau qui précipite les résines et les corps gras . Cette l iqueur 

est évaporée de nouveau à s e c , le résidu est soumis à l 'action d e l'alcool 

absolu ; cette dissolution é tendue d 'eau est t rai tée p a r l 'acétate n e u t r e 

de plomb qui précipite la mat iè re colorante ; le sel de p l o m b est ensuite 

décomposé pa r l 'acide sulfurique : la xanthéine res te en dissolution dans 

l 'eau; elle est enfin purifiée p a r de l 'alcool. 

Les mat ières colorantes j aunes sont donc en t iè rement différentes de 

celles qui colorent les fleurs en rose ou en bleu ; ce fait se t rouve d ' a c 

cord , d u r e s t e , avec toutes les observations qui ont été faites depuis 

longtemps sur la coloration des fleurs. On sai t , en effet, que les fleurs 

bleues peuvent devenir rouges ou m ê m e blanches lo rsque la couleur se 

détruit complè t emen t , mais elles n e passent jamais a u j a u n e ; et r éc i 

proquement , la fleur j a u n e n e devient jamais b l eue . Il n 'est pas r a r e de 

voir une fleur de couleur orangée devenir rouge ; c'est qu ' a lo r s la xan-» 

thine s'est dé t ru i te , et la cyanine, modifiée en r o u g e pa r le suc des végé 

taux, est devenue p rédominan te . 
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C O N T R A S T E S I M U L T A N É DES C O U L E U R S . 

Avant d e faire connaî t re les pr incipes généraux d e la t e i n t u r e , nous 

présen te rons u n r é sumé des t r a v a u x impor tan ts que M. Chevreul a 

publ iés s u r le contraste simultané des couleurs. 

On est resté j u squ ' à ces dern iers t emps dans l ' impossibilité d e d é t e r 

m i n e r d ' u n e man iè re fixe le classement des i nnombrab l e s nuances q u e 

p résen ten t les objets na tu r e l s , ou des modifications de couleur q u e les 

a r t s l eu r font sub i r . 

On avait pr is le pa r t i d e les compare r à des couleurs types qu i el les-

m ê m e s pouvaient éprouver des var ia t ions . On avait ainsi l ' a m a r a n t e , le 

rose rouge , la cer ise , les couleurs de f eu , d e g r e n a d e , d e l a n g o u s t e , de 

chair , d e capuc ine , d e souc i , d 'o range , d e b r ique , d e m a r r o n , d e ventre 

d e b iche , le m o r d o r é , le jonqui l le , le cassis, l 'olive, la t année , le fauve r 

le v e r t - c a n a r d , le ve r t -bou te i l l e , l e ve r t -pe r roque t , l e ve r t -p ré , le vert 

na i s san t , le ver t d'osier, le v e r t - é m e r a u d e , le ver t -œil le t , les nuances 

bronze , tête de nègre , savoyard, pensée, gris d e l in , e tc . 

Souvent les dénominat ions des couleurs t ypes ne présentaient à l 'esprit 

a u c u n r a p p o r t avee les cou leu r s . Nous ci terons le b leu d e r o i , le b leu 

Mar ie -Louise , le b leu de F r a n c e , le b leu de Ber l in , le b leu d 'azur , le 

p o u r p r e , le c ramois i , le r o u g e éca r l a t e , le rouge d 'Andr inople ou des 

I n d e s , le ver t r u s s e , le ver t a m é r i c a i n , le vert Céladon , e tc . 

M. Chevreul , en é tudiant l ' influence q u e les couleurs produisen t sur 

l 'o rgane d e la vue r a établi des points d e dépar t beaucoup p lus précis . 

Nous pa r l e rons d 'abord des types invariables auxquels peuven t ê t r e r a p 

por tées toutes les couleurs q u e la n a t u r e et les ar ts produisent . 

Ces cou leurs types peuvent ê t r e disposées d a n s u n certain ordre et 

former la table chromatique hémisphérique. 

P o u r const rui re cette table , on divise la circonférence d ' un cercle en 

72 par t ies égales (Pl. LUI, fig. 1 ) , et d e chacun d e ces points on mène 

des r ayons j u sq u ' au c e n t r e ; chacun d e ces r ayons est divisé en 21 p a r 

ties égales. On t T a c e des cercles concentr iques a u cercle primitif et p a s 

san t p a r chacun d e ces points : l a figure est ainsi divisée e n 1512 s u r 

faces don t 72 t r iangulaires comprises en t re le cen t re e t la p lus petite des 

c i rconférences . 

S u r t rois divisions de la circonférence également espacées en t re e l les , 

c 'es t -à-dire con tenan t vingt-trois au t re s divisions dans l ' i n te rva l l e , on 

inscrit les n o m s des trois couleurs que l 'on appel le simples ou pri

mitives, le rouge, à l a droi te duque l o n p lace le jaune, pu is l e bleu. 

Sur la division qu i sépare en deux par t ies égales l 'espace compris 

en t re le rouge et le j a u n e , on écrit orangé; de m ê m e en t r e le j a u n e et 
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le bleu, vert; en t re le b leu et le r ouge , violet. Enf in , en t re le rouge et 

l'orangé, rouge orangé; en t r e l 'orangé et le j a u n e , orangé jaune ; ainsi 

de suite, jaune vert, vert bleu, bleu violet, violet rouge. 

Entre chacun d e ces p o i n t s , il reste cinq divisions auxquel les on 

donne des chiffres comme il suit : 

Entre le rouge et le rouge orangé : 

Le 1 e r rouge, 
Le 2 e rouge, 
Le 3 e rouge, 
Le 4 e rouge, 
Le 5 e rouge. 

Entre le rouge et l 'orangé : 

Le 1 " rouge orangé, 
Le 2 e rouge orangé, 
Le 3 ' rouge orangé, 
Le 4 e rouge orangé, 
Le 5 e rouge orangé. 

On divise de m ê m e l 'espace compris en t re chaque couleur inscrite sur 

la circonférence d u cercle extér ieur . 

Ces diverses couleurs inscrites au n o m b r e d e 72 sur la circonférence 

de la table por ten t le n o m de nuances, et les différences qu'elles p r é 

sentent ent re elles sont des différences de nuances. 

Toutes les nuances comprises en t re deux couleurs simples ou p r i m i 

tives sont dites binaires ou composées, car elles cont iennent dans leur 

constitution les deux cou leurs simples dans des p ropor t ions qui varient 

avec leur éloignement de l ' une ou de l ' au t re . E x e m p l e : 

L 'orangé, placé à dis tance égale du rouge et d u j a u n e , p rodui ra sur 

l'œil l ' impression d u mélange de ces deux cou leurs dans des propor t ions 

égales. 

Le rouge orangé , placé de m ê m e ent re le rouge et l ' o rangé , p rodu i r a 

sur la vue l'effet d u mélange de chacune de ces deux couleurs pa r part ies 

égales ; et pa r conséquent si l 'on voulait le r a p p o r t e r à des propor t ions 

rigoureuses, le rouge o rangé contiendrai t 3/4 de rouge et 1/4 de j a u n e . 

Mais nous ne considérons les couleurs que sous le r appor t de leur action 

sur l 'organe de la vue , et n o n sous le r appor t d u mélange pondéral que 

l'on pourra i t faire des couleurs . 

Le m ê m e ra i sonnement est appl icable à toutes les nuances . Le ver t est 

un mélange de j a u n e et d e bleu ; le violet est u n mélange de bleu et d e 

rouge. Ce q u e n o u s venons de d i re est suffisant p o u r faire comprendre 

ce que l 'on en tend pa r nuance . 

Pour former avec ces couleurs u n ensemble de types invar iab les , 
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M. Chevreul a rappor té les couleurs primitives à celles qu i leur co r res 

p o n d e n t dans le spectre solaire et dont la délimitation est déterminée par 

les ra ies de Frauenhofer , raies que l 'on observe d a n s le spectre dilaté, 

et qu i occupent toujours la m ê m e position re la t ivement aux diverses 

nuances . 

Chacune des 72 nuances d e la tab le circulaire peu t var ier dans l ' in

tensité d e sa couleur , c 'est-à-dire qu 'el le peu t ê t re p lus ou moins foncée. 

Ces variat ions d 'une m ê m e n u a n c e seront indiquées sur les surfaces 

comprises en t re deux rayons voisins o ù cette couleur se t rouve . Ainsi la 

p remiè re petite surface, en p a r t a n t d u cen t re qui est un t r iangle dont le 

sommet est a u centre , sera occupée pa r d u b lanc . La seconde surface, 

comprise en t re le premier cercle et le second, sera couver te pa r u n e très 

faible quan t i t é de couleur d e la nuance cor respondante , de sorte qu'el le 

a u r a l ' apparence d ' un b lanc légèrement te in té . La t rois ième surface, 

comprise en t re le second et le troisième cercle, sera un peu p lus foncée, 

mais toujours de la m ê m e nuance ; et ainsi de suite, en augmen tan t 

l ' intensité de la couleur , on arr ivera à la dern iè re surface voisine de la 

circonférence dont la couleur sera si foncée, qu 'e l le semblera presque 

noire . Enfin, à l 'extérieur d u g r a n d cercle de la table , on suppose le 

noir . L 'ensemble de cette dégradat ion d ' u n e m ê m e nuance est appelé 

gamme ou dégradation, et les part ies de cette g a m m e se n o m m e n t tons 

(PL LUI, fig. 3). Ces tons , sous le point de vue optique, sont également 

espacés ou distincts en t re eux, c ' es t -à -d i re q u e l ' intensité d u cinquième 

ton, p a r exemple, est à celle d u sixième comme cette dern iè re est e l le-

m ê m e à celle du septième ton. 

Chacune des 72 nuances de la table est dégradée en 20 tons , puisque 

les surfaces t r iangulai res ayant p o u r sommet le cen t r e de la table sont 

b lanches dans toutes les g a m m e s . Le p remie r ton de chaque dégradat ion 

n e commence qu ' en t r e le p remie r cercle et le second ; le second ton entre 

le second cercle et le troisième, toujours à par t i r du cent re . Les tons com

pris , dans chaque gamme, en t re deux cercles sont dits à la même hauteur. 

On voit donc q u e les gammes d e la table , dégradées en 20 tons , forment 

1440 couleurs d ' intensité ou de h a u t e u r différente. Elles p rennen t le 

n o m d e couleurs franches, c ' e s t -à -d i re qu 'el les n e sont pas rabattues ou 

rompues, comm e on dit en te in ture ou en pe in tu re , p a r du gris qui en 

d iminue l 'éclat. Mais il est t rès r a r e q u e la n a t u r e présente les objets co

lorés dans cet état de pure té , et la table q u e nous venons de décr i re serait 

t rès incomplète si elle ne donnai t pas tous les changements qu ' éprouve 

chacune des gammes franches pa r son mélange avec des propor t ions 

p lus ou moins g randes de gr is . 

C'est dans la par t ie hémisphér ique de la table que nous t rouverons 

tous ces tons . 

Supposons que l 'on fasse passer u n plan perpendicula i re à la table 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



circulaire précédente , pa r l ' axe d e la g a m m e r o u g e q u e n o u s p r e n 

drons pour exemple ; que l 'on déc r ive s u r ce p l a n u n e série de 21 d e m i -

cercles cor respondants à ceux d e la t ab l e hor izonta le et ayan t m ê m e 

centre et mêmes r ayons q u e c e u x - c i ; enfin, q u e l 'on divise la d e m i -

circontërence d u p l u s g r a n d d e ces cercles en 19 part ies égales p o u r 

mener des rayons ve r s le cen t r e (Pl . LUI , fig. 2 ) . 

La figure ainsi cons t ru i te , on r e m a r q u e r a q u e l ' axe d u dixième secteur 

de ce demi-cercle sera p e r p e n d i c u l a i r e à la t a b l e hor izon ta le ; il sera 

divisé comme les g a m m e s d e l a tab le hor izonta le en 21 par t ies pa r les 

cercles concentr iques . Convenons de r e g a r d e r ee secteur c o m m e u n e 

gamine d e gris divisée en 21 t ons c o m m e il a été expliqué p o u r les 

gammes d e la table hor izonta le , l ' ensemble d e ces tons formant la dég ra 

dation d u b lanc au no i r en pa s san t pa r le gr is d a n s les m ê m e s condi t ions 

d'équidistance de t ons que d a n s les g a m m e s ord ina i res . 

Considérons ac tue l lement les 9 au t re s secteurs ou gammes compr ises 

dans le p lan vertical à par t i r d e l 'axe d e la g a m m e rouge de la t ab l e h o 

rizontale jusqu ' à la g a m m e d e gr is , e t r e g a r d o n s ces gammes q u i s'éloi

gnent du rouge p o u r se r a p p r o c h e r d u gr is , c o m m e pe rdan t de la p r e 

mière couleur p o u r p r e n d r e d u gr is d a n s la p ropor t ion de leur é loigne-

ment de la p remiè re g a m m e e t d e l e u r r a p p r o c h e m e n t de la seconde. 

La transition ici est t ou t à fait semblab le à cel le don t nous avons déjà 

parlé plus hau t , en examinan t l e passage d u r o u g e au j aune p a r l 'o rangé , 

au moyen de 23 g a m m e s in t e rméd ia i r e s , ma i s ici il n 'y en a que 9 

pour que le rouge passe au g r i s . Ainsi, la p r e m i è r e g a m m e du p lan ver

tical voisine d u rouge c o n t i e n d r a 9/10 de r o u g e et 1/10 de gris.; la 

deuxième gam m e en s 'é loignant d u r o u g e con t iendra 8/10 de r o u g e et 

2/10 de gris, et ainsi de su i te . Si n o u s considérons un ton d e cette 

gamme, pa r exemple le s ixième, il con t i end ra 8/10 de rouge d u sixième 

ton de la gamm e rouge et 2/10 d e gris d u sixième ton de la g a m m e grise. 

Si l'on fait la m ê m e opéra t ion p o u r les 72 g a m m e s franches, on r econ 

naît q u e t ren te-s ix p lans ve r t i caux passan t p a r le cen t re con t i endron t 

toutes les gammes raba t tues d e chacune des g a m m e s franches, e t la 

gamine d e gris : ainsi u n de ces plans con t i endra les d ix -hu i t g a m m e s 

rabattues de deux g a m m e s f ranches opposées su r le m ê m e d iamèt re de la 

table horizontale, p lus la g a m m e grise. 

Les axes de toutes les g a m m e s r aba t tues au m ê m e degré , p a r exemple 

de celles à 1/10 de gris , peuven t , dans tou tes les nuances , ê tre regardés 

comme des génératr ices d ' un cône don t le s o m m e t est au cen t r e de la 

table et dont l 'axe est ver t ica l . E n opé ran t d e m ê m e pour les g a m m e s 

rabattues à 2/10, à 3/10, à 4 /10 , e tc . , d e gris , on a u r a u n ensemble de 

cônes à m ê m e sommet , m ê m e axe et généra t r ices éga les , qu i formera 

avec le cercle des couleurs f ranches, la table chromatique hémisphérique 

contenant toutes les nuances e t tous les tons q u e la na tu re peu t p r é -
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1° 72 gammes franches 72 
2° 72 gammes rabattues 1/10* gris. » 

72 gammes rabattues 2/10" gris. ' » 
72 gammes rabattues 3/10" gris. ' » 
7 2 gammes rabattues x 9 =b 648 

Nombre de gammes . . . 720 

Composées chacune de 20 tons . . . 14400 tons. 

Enfin, la g a m m e d e gris , qui n 'es t q u ' u n e dégradat ion d u b lanc au noi r 

sans influence de cou leu r ou d e n u a n c e . 

On voit q u e la dé te rmina t ion d u ton d ' u n e couleur que lconque se résu 

m e r a en u n e formule peu compl iquée . 

Supposons que l 'on veuil le rassor t i r u n ton d ' u n e couleur donnée , on 

cherchera d ' abord dans .la tab le des cou leurs franches à quel le n u a n c e 

il peu t appar ten i r . Si c'est a u x g a m m e s rouges , j aunes ou b leues , s'il 

cont ient deux de ces couleurs , on le che rche ra dans les gammes 1 qui 

sont composées de l eu r mé lange . Enfin, la g a m m e t rouvée , on d é t e r m i 

n e r a facilement le ton semblable à l ' échant i l lon, en pa r cou ran t cette 

g a m m e depuis son ton le p lu s clair j u s q u ' a u p lus foncé. Dans ce cas, la 

formule qui expr imera ce ton sera, p a r exemple , 2 R 0 7 , deuxième g amme 

d u rouge orangé , septième ton . 

Si ma in tenan t , ce qui ar r ive o rd ina i r emen t , la cou leur q u e l 'on veut 

classer n ' a n i la p u r e t é n i l 'éclat des couleurs franches, on cherchera sa 

n u a n c e cor respondante p a r m i les couleurs r aba t t ue s . Cependan t la p r e 

mière observat ion n ' en sera pas mo ins uti le, c ' es t -à -d i re q u e si la couleur 

cont ient d u r o u g e , on cherchera sa semblab le dans les g a m m e s rouges 

r a b a t t u e s ; si elle cont ient d u j a u n e , on che rche ra d a n s les gammes 

j aunes raba t tues , e tc . ; enfin, on dé t e rmine ra la h a u t e u r d u ton , comme 

nous l 'avons fait p o u r u n e couleur franche. Dans ce cas, la formule la 

p lus compl iquée sera 2RO7 4 /10 , deux ième g a m m e d u rouge orangé , 

sept ième ton r aba t tu à 4 / 1 0 d e g r i s . 

Occupons-nous ma in tenan t d u mélange et d u cont ras te des couleurs . 

On sait que la lumiè re b lanche se décompose au moyen d u pr i sme en 

diverses couleurs , q u e l 'on peu t r a p p o r t e r à t rois pr incipales couleurs 

simples qu i sont : le rouge , le j a u n e et le b leu , et q u e le mélange d e trois 

r ayons l u m i n e u x colorés chacun d ' u n e de ces t rois cou leurs r ep rodu i t la 

lumiè re b l anche . 

E n t e in tu re et en pe in ture , le mé lange dans des p ropor t ions convena 

bles des trois couleurs pr imit ives s imples donne d u gris p lus ou moins 

foncé, suivant le degré d ' intensi té des trois couleurs é lémentai res . 

Le m ê m e résu l ta t est encore o b t e n u lorsque l 'on mélange u n e cou leur 

senter dans l eu r s différents é ta ts d e p u r e t é ou d 'éclat . E n n o m b r a n t les 

nuances e t les tons qu 'e l les cont iennent , n o u s t r o u v e r o n s : 
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CONTRASTE SIMULTANÉ DES COULEURS. 555 

simple et u n e couleur binaire (composée d e deux couleurs simples) h e 

contenant pas la couleur s imple avec laquelle elle est mé langée . Ainsi, 

on obtient du gr is avec : 

Le rouge et le vert qui contient. . | y ™ ? ' 

Le jaune et le violet | j ^ f ' 

Le bleu et l ' o r a n g e . . . . . . . . | f o u s e ' 

( jaune. 

Le vert, le violet e t l 'orangé sont dits complémentaires du rouge , d u 

jaune et du b leu , et r éc ip roquemen t . 

Une couleur complémenta i re d ' u n e au t r e couleur est doue celle qu i , 

mélangée avec elle d a n s u n e propor t ion convenable , d o n n e d u gris . 

En raison de l a disposition donnée à la t ab le chromat ique , ces c o m 

plémentaires se t rouve ron t avec facilité, pu i sque deux g a m m e s c o m p l é 

mentaires l 'une d e l ' au t re p a r m i les couleurs franches cont iendront 

toujours u n d iamèt re d u cercle, et deux g a m m e s complémenta i res dans 

les couleurs r aba t tues seront con tenues dans u n des p lans n o r m a u x 

passant par le cen t re de la t ab le . P o u r q u e ces deux gammes soient com

plémentaires, il faut aussi qu'el les soient raba t tues au m ê m e degré . 

Le rôle des couleurs complémenta i res est d ' une g rande impor tance 

dans la te in ture ; il pe rme t en effet de faire des couleurs raba t tues sans 

ajouter de noir aux cou leurs franches, mais leurs complémenta i res dans 

une proportion p lus ou moins g r ande , suivant que l 'on veut r aba t t r e plus 

ou moins coipplétement la couleur ou ar r iver à d u gris pa r neutral isat ion 

complète. 

La théorie de Yazurage des blancs et celle du noir sont également basées 

sur les effets produi ts pa r le mélange des couleurs . 

Des couleurs juxtaposées s ' influencent réc iproquement d ' u n e certaine 

manière, t an t souâ le r appor t d u ton que sous celui de la n u a n c e , et 

l'ensemble de ces phénomènes a été appelé contraste des couleurs. Il se 

divise en : 

Contraste simultané. 
Í 

de ton. 
de nuances. 

Contraste successif. 
Contraste successif mixte. 

Nous donnerons que lques explications sur ces différents effets, dont la 

connaissance est indispensable p o u r les a r t s qui emploient les couleurs , 

et part icul ièrement p o u r la te in ture et la fabrication des toiles peintes . 

Lorsque deux tons différents d ' u n e m ê m e g a m m e sont jux taposés , les 

parties des deux tons qui avoisinent la l igne d e contact sont modifiées. 
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Ainsi, le ton clair est p lus clair qu ' i l n 'es t réel lement , e t le foncé est plus 

foncé. Cet effet d iminue à mesu re qu 'on s'éloigne de la jonct ion des deux 

tons . Aussi le ton le plus foncé semble se dégrader d e la l igne de jonc

tion ab à la l igne cd, et le ton clair d e la ligne efa. la l igne ab, où il 

semble le p lu s clair, bien q u e chacun d e ces tons soit d ' une teinte un i 

forme dans tou tes ses part ies ( P l . LUI , fig. 4 ) . 

Lorsque deux nuances différentes sont j u x t a p o s é e s , chacune d'elles 

e s t , su r tou t d a n s les par t ies voisines de la l igne de contact, influencée 

de la complémenta i re de l ' au t re . Ainsi le gris, le b lanc ou le noir , placés 

à côté du rouge , le font para î t re verdâ t re p rès de la ligne d e contact ; le 

j a u n e le r end violet ou lilas ; le b leu le r e n d orangé ou roux . 

Lo r sque d e u x couleurs sont placées à côté du g r i s , d u b lanc ou du 

n o i r , la complémenta i re qu i s'ajoute à chacune d'elles en modifie la 

nuance ; le contraste est appelé alors simultané et mixte. 

E x e m p l e : Le rouge placé à coté du j a u n e sera vîoleté p a r la complé

menta i re d u j a u n e , et le j a u n e sera verdi p a r la complémenta i re du 

rouge . 

S i , d a n s les deux couleurs jux taposées , il y a une cou leur c o m m u n e 

a u x d e u x , elle tend à s'affaiblir. 

Exemple : J aune et ver t . Le j a u n e sera p lus orangé à cause du rose 

q u e lui d o n n e le vert y et le ver t p lus b leu pa r le violet q u e le j a u n e lui 

appor te . Mais le vert sera un peu raba t tu p a r le violet qui l 'influencera et 

qui , contenant d u rouge , neutra l isera u n e par t ie cor respondante d u vert 

et formera du gris . 

E n résumé, on voit que deux cou leurs complémenta i res , juxtaposées, 

devront s 'embell ir et se conserver réc iproquement dans la nuance qui 

l eur est p r o p r e , puisque les cou leurs d'influence v i endron t encore 

rehausser l 'éclat de chacune d'elles. 

Contraste successif. 

Lorsque l 'on a regardé pendan t u n certain t emps u n e couleur, et 

qu ' ensu i te on por te les yeux su r d u g r i s , on le voit te in té d e la c o m 

plémenta i re d e cette couleur , de vert pa r exemple , si l 'on a regardé du 

r o u g e , etc . 

Le b lanc et le noir sont également influencés comme le gr is . 

Contraste successif et mlxle . 

S i , a u lieu de g r i s , de b lanc ou de noi r , c'est u n e a u t r e couleur que 

l 'on r ega rde après avoir fixé la p r e m i è r e , la complémenta i re de celle-ci 

s'ajoute à la seconde et la modifie suivant la loi d u mélange : ainsi d u 

b l e u , r ega rdé après avoir longtemps fixé d u vert , sera violeté par le 

r o u g e , que cette secoijde couleur lui c o m m u n i q u e r a . 
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Ces principes éfant u n e fois établis, n o u s d o n n e r o n s que lques -unes d e 

leurs applications. 

Les dessins blancs, su r des fonds de cou leurs foncées, sembleront p lu s 

vifs que sur des fonds p lus clairs . 

Si l'on veut p rodu i re des dessins b lancs s u r des fonds co lo rés , p a r 

exemple sur u n fond v e r t , il faut que ces dess ins soient légèrement ve r -

dâtres, pour former d u gris en neut ra l i sant la complémenta i r e rose q u e 

leur donnera le fond : s'ils étaient blancs , ils pa ra î t r a ien t roses. 

Lorsque l 'on regarde longtemps u n e couleur r o u g e t rès éclatante, te l le 

que le rouge d 'Andr inople ou le rouge écar la te qu i est fixé sur u n e assez 

large surface, on voit, à mesure que l'oeil se fatigue, la couleur , d o n t la 

pureté et la vivacité charmaient d ' a b o r d , se t e rn i r p e u à p e u , e t faire 

place à une nuance br ique tée t rès différente d e la p remiè re . Cet effet est 

dû à la disposition que p r e n d l 'œi l , à voir la complémen ta i r e d u r o u g e , 

qui est le ve r t ; cette couleur s 'ajoutant au r o u g e , en raba t u n e p a r t i e , 

ce qui donne lieu à u n e teinte b r ique . Cette expl icat ion est si v ra ie , q u e 

la vue fatiguée p a r d u r o u g e , portée sur t o u s au t res ob je t s , les voit 

modifiés par d u vert , j u squ ' à ce que l 'œil se soit reposé pa r l 'observat ion 

de couleurs variées. 

Ces p h é n o m è n e s , don t nous pour r ions d o n n e r d ' innombrab les e x e m 

ples, avaient été ape rçus depuis l o n g t e m p s , e t des explications p l u s o u 

moins satisfaisantes en avaient é té données p a r p lus ieurs observa teurs ; 

mais c'est à M. Chevreul qu 'appar t ien t leur coordina t ion et leur c lasse

ment. 
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TEINTURE. 

On dés igne , sous le n o m d e teinture, l ' a r t qu i a p o u r objet de fixer 

les mat iè res colorantes su r les fils ou s u r les t issus. 

Les substances qu i subissent les opéra t ions d u filage et d u tissage sont 

d 'or igine végé ta l e , comme le l i n , le chanvre et le co ton , ou d'origine 

a n i m a l e , co mme la laine et la soie. 

P o u r r e n d r e ces substances p rop res à la fabrication des étoffes et à 

recevoir les matières co lo ran t e s , on les soume t à divers t ra i tements dont 

voici l 'exposé. 

T R A I T E M E N T DES S U B S T A N C E S D E S T I N É E S A Ê T R E F I L É E S 
E T SOUMISES A L A T E I N T U R E . 

Rou i s sage du Un. — Le lin et le c h a n v r e se composent de ligneux 

en fibres al longées, q u ' u n e rés ine insoluble dans l 'eau fait adhé re r en t re 

elles avec u n e cer ta ine énergie. Avant d e convert i r ces plantes en fils, il 

est indispensable d e dé t ru i re p a r le rouissage la r é s ine qu 'e l les r e n 

ferment . 

Dans ce bu t , on sépare d u chanvre et d u l in, lorsqu ' i l s v iennent d 'être 

cueillis, les graines qui se dé tachent facilement p a r la dessiccation à l'air, 

puis o n place les fibreë d a n s des pièces d ' eau , souvent sans écoulement , 

et on les y laisse plongées j u squ ' à ce qu ' i l se manifeste u n c o m m e n c e 

m e n t de fermentat ion presque pu t r i de , si l 'on en juge p a r le dégagement 

gazeux qui s 'opère et pa r l ' odeur désagréable et i n sa lubre des routoirs. 

Il est impor t an t de n e pas laisser cet te fermentat ion d u r e r t r op l o n g 

t e m p s , car après avoir opéré l a décomposi t ion de la subs tance résineuse, 

elle pour ra i t a l té re r la solidité des fibres texti les. On re t i re les bottes du 

routo i r , on les laisse sécher à l 'a ir et l 'on sépare les fibres des c h è n e -

vottes au m o y e n d ' un apparei l appelé broie. 

Il est p robab le que dans le rouissage il se développe de l ' ammoniaque 

qu i réagit sur la substance résineuse des fibres et la dissout. On peut d u 

reste opérer le rouissage en soumet t an t les p lantes textiles à l 'action 

faible des alcalis ou en p longeant les tiges dans u n e eau t rès légèrement 

acidulée avec de l 'acide sulfurique ; on a soin dans ce cas d e débarrasser 

les fibres de l 'eau acidulée p a r d e n o m b r e u x lavages à l 'eau p u r e . 

On a essayé d 'enlever la subs tance résineuse p a r des moyens m é c a 

n iques qui aura ien t eu l 'avantage d e p réven i r l 'a l térat ion des fibres et les 

émanat ions insa lubres des r o u t o i r s ; mais ces moyens sont inefficaces. 

A l'oeil, le chanvre e t le lin ainsi p répa ré s on t u n e apparence satisfai 

santé ; mais si on les touche , compara t ivement avec des filasses r o u i e s , 

on reconnaî t facilement qu ' i ls n ' on t pas a u t a n t de douceur et de m o e l 

l eux e t qu ' i l s doivent encore conteni r d e la subs tance rés ineuse . Les 
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tissus qui en proviennent sont secs ; ils pe rden t sensiblement de leur 

poids au less ivage , et p résen ten t tous les inconvénients des toiles 

creuses. 

En Belgique et en A l l emagne , dans les localités éloignées d 'eaux 

propres a u rou issage , on expose le chanvre sur la t e r r e à la rosée et à 

la lumière. Sous l ' influence de ces deux agents et d e l 'air, il se fait une 

désagrégation pa r u n e sorte d e combust ion lente de la mat ière rés i 

neuse qui réuni t les fibres l igneuses, et au b o u t d ' un certain temps on 

peut regarder le chanvre c o m m e convenab lement rou i . Ce procédé p r é 

sente p o u r t a n t p lus ieurs inconvénients : la mat ière résineuse es t i r r é 

gulièrement dé t ru i te dans les différentes par t ies qui n e p e u v e n t ê t re 

placées dans les mêmes condit ions d 'humid i t é et d 'exposition à la lumière , 

et il reste d a n s les filaments des mat ières solubles qu i , n ' é t an t séparées 

que dans les opérat ions de lavage que l 'on fait subi r au chanvre après la 

filature et le t i s sage , laissent u n e toile d ' un tissu lâche qui ne présente 

plus une résistance suffisante. 

Le coton est de la cellulose à peu près p u r e ; on n e lu i fait subir aucune 

préparation avant de le filer. 

Désuhuage de l a la ine . — La l a i ne , dans l 'état où l 'agr icul teur la 

livre a u commerce , est imprégnée d ' une substance graisseuse connue 

sous le n o m de suint et qu ' i l impor te de lu i enlever . Le t ra i tement auquel 

on la soumet a r eçu le n o m de désuintage. 

Pour désuinter la laine, on la lave d ' abord p o u r enlever les mat ières 

solubles qu i lu i sont adhéren tes , puis on la p longe et on la r e m u e p e n 

dant u n qua r t d ' heu re dans de l 'eau à 40° o u 50°, con tenan t le qua r t de 

son poids d 'u r ine ammoniaca le ; au b o u t de ce temps , on la me t dans 

des paniers qu 'on por te dans u n e eau couran te p o u r enlever la c o m b i 

naison ammoniaca le soluble qu i a d ù se former. Souvent les laveurs d e 

laine se contentent de l 'action de l 'eau d e suint o u de celle d ' une petite 

quantité de savon. 

La laine fine contient p lus de suint q u e la laine c o m m u n e . M. Chevreul 

a reconnu q u ' u n e la ine peu t p e r d r e au désuintage 58 p o u r 100 de son 

poids. Les laines c o m m u n e s , suivant M. Thena rd , cont iennent le qua r t 

de leur poids en suint , et celle de mér inos les deux t iers. 

La laine, ainsi désuintée, a été étudiée pa r M. Chevreul sous le r appor t 

de sa composit ion. Cet i l lus t re chimiste a reconnu que , lorsqu 'on la fait 

digérer successivement d a n s de l 'alcool et de l 'é ther , elle pe rd 17 p o u r 

100 de son poids, q u e cette per te est d u e à la dissolution d 'une substance 
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grasse, essentielle à la l a i n e , qu i est composée" pa r le mélange d 'une 

mat ière grasse, solide et cristall ine, fondant à 60°, avec u n e au t r e matière 

grasse, l iquide. Ces deux corps gras suppor ten t sans s'acidifier l'action 

des alcalis, tandis que la laine, t rai tée à chaud pa r des dissolutions con

centrées de potasse ou de soude, donne naissance à u n acide azoté. 

E n poussant p lus loin ses investigations, M. Chevreul a r econnu qu 'une 

dissolution de carbonate de s o u d e , dans laquel le a d igéré de la laine 

t ra i tée c o m m e il vient d 'ê t re dit, d o n n e des traces évidentes de sulfure 

de sodium, car u n sel de p l o m b noircit lo rsqu 'on le verse dans cette 

dissolution, et l 'acide sulfurique en dégage de l 'acide sulfhydrique. A 

cet te démonst ra t ion de la présence d u soufre dans la laine, déjà si évi

den te , M. Chevreul ajoute ces nouveaux caractères : la laine, traitée 

d ' abord par u n alcali faible, laisse dégager de l 'acide sulfhydrique lors

qu 'on la fait bouill ir avec un acide faible ; mise en ébull i t ion avec un sel 

de p lomb , elle se colore en noir ; enfin elle se colore en b r u n lorsqu 'on 

la p longe dans u n e eau tenant en suspension de l 'acide s tannique ou 

que lques -unes de ses combinaisons salines. 

11 est à r e m a r q u e r que , p o u r obtenir ces résul ta ts d 'une manière sen

sible, il est nécessaire q u e la laine ait subi l 'action d ' un alcali faible. 

M. Chevreul pense donc que le soufre fait par t ie essentielle de la laine, 

et q u e sa présence n e devient appréciable que lorsque, pa r l 'action de 

l 'alcali, les au t res principes de la laine ont subi u n commencement de 

sépara t ion . 

Dans la t e in ture su r laine, il est impor tan t de n e pas confondre la 

laine p rovenan t d ' an imaux vivants avec celle qu i vient d ' an imaux morts 

ou malades ; cette dern ière se p rê te difficilement aux opérat ions de la 

t e in tu re . 

Déc rensage , d é g o m m a g e , cuite de la soie . — La Soie, telle que 

l 'animal la fournit , est soumise au tissage ; mais c o m m e elle contient 

environ un q u a r t de son poids d ' une mat ière cireuse qu i l a ^ ' e n d terne , 

la colore souvent en j a u n e et lui donne d e la ro ideur , il faut, avant de la 

soumet t re à la te in ture , l a débar rasser de cette substance en la t rai tant 

pa r les l iqueurs alcalines. 

Cette opérat ion, que l 'on n o m m e décreusage de la soie, est délicate et 

d e m a n d e de g rands soins, car si la l iqueur était t r op alcaline, la soie 

^ 'a l térera i t ; aussi emploie- t -on généra lement le savon, qu i agit moins 

r ap idemen t , il est vrai , q u e les acides l ibres , mais qui n e peut , comme 

ces dern ie rs , d issoudre la soie ou en amoindr i r la solidité. 

Les quant i tés d e savon employées var ient suivant que la soie est j aune 

ou b lanche . A Lyon, on fait bouil l i r p e n d a n t qua t re heures 4 parties de 

soie j a u n e avec 1 par t ie de savon dissous dans l 'eau ; la soie écru-b lanc 

est soumise à deux ébulli t ions, l 'une d e quinze minu tes et l ' au t re de 
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quatre houres. Dans c h a q u e opérat ion, on emploie 30 par t ies de savon 

pour 100 parties d e soie. 

Comme une aussi l o n g u e ébull i t ion al tère o rd ina i rement la soie, on 

peut substituer à ce t r a i t ement , après une macéra t ion d ' u n e demi -heure , 

une ébullition d ' u n e h e u r e dans 15 part ies d 'eau con tenan t u n e q u a n ^ 

iité de savon qui v a r i e avec la teinte que l 'on veut obteni r (M. Roa rd ) . 

Lorsque la soie é c r u e a été soumise aux opérat ions p récéden tes , o n la 

plonge pendant dix ou quinze minu tes dans u n e eau con tenan t 15 g r a m 

mes de carbonate d e soude par pièce ; on immerge les soies d a n s u n e 

eau légèrement ac idu lée d"acide sulfur ique, et l 'on t e rmine en lavant la 

soie à l'eau chaude , p u i s à l 'eau froide. 

La suie ainsi p r é p a r é e est en état d e suppor te r les teintes foncées. 

Le décreusage, p o u r la soie sur laquel le on doit app l ique r les cou 

leurs claires, se divise en deux opéra t ions dist inctes : le dégommage et 

la cuite. 

Le dégommage s 'exécute d e la man iè re suivante . La soie écrue est mise 

dans des poches et p longée dans un ba in d 'eau de savon composé d e telle 

sorte que la p ropo r t i on de savon q u i s'y t rouve dissous soit à la p ro 

portion de la soie q u ' o n y in t rodui t comme 1 est à U. Ce ba in , q u i , au 

moment de l ' immers ion d e la soie, doit accuser u n e t e m p é r a t u r e d e 80° à 

90°, est ensuite m a i n t e n u en ébull i t ion p e n d a n t deux heu re s . Au bou t de 

ce temps, on ret i re la soie des poches , et après l 'avoir t o r d u e à la cheville, 

on la soumet à la cuite. 

Cette opération consis te à r eme t t r e la soie en poche et à la faire boui l l i r 

pendant deux h e u r e s avec la m ê m e quant i té de savon. 

Les t ra i tements qui v iennent d 'ê t re décrits ont p o u r b u t : 

1° De fournir des fils ou des tissus de b o n n e qual i té ; 

2° De disposer ces fils et ces tissus à p e r d r e les mat ières qu i les colo

rent dans leur état n a t u r e l , et qu i modifieraient la te inte des substances 

colorantes. 

Dégraissage. — On procéderai t immédia temen t à la décolorat ion des 

tissus destinés à la t e i n t u r e , si l 'on n 'avai t à agir q u e sur le l igneux et la 

matière colorante . Mais l 'expérience a démon t r é que la fibre l igneuse 

contient encore u n e por t ion de cette substance résineuse qui n ' a pas 

été complètement enlevée pa r le rou i ssage ; le filage et le t issage, 

opérés au moyen d ' u n mélange appelé parement, dest iné à parer la 

chaîne, appor ten t encore dans les fils et les tissus u n e cer taine quant i té 

de corps g r a s , d e gé la t ine , et quelquefois aussi d 'amidon et de farine. 

Toutes ces subs tances é t rangères a u l igneux et à la mat iè re colorante 

v. 36 
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Nous rep rodu i sons tex tue l lement u n art icle publ ié r écemment sur le 

dégraissage : 

« Le dégraissage, le net toyage à fond et la mise à neuf de tou te espèce 

d'objets d 'habi l lement , const i tuent u n e b r a n c h e t rès impor t an t e de l 'ar t 

d u te in tur ie r dégra isseur . Il n e s'agit p l u s ici d 'enlever tel le ou telle 

doivent donc ê t re soigneusement enlevées p o u r q u e lë b lanch imen t soit 

efficace. 

On a d o n n é à cette opérat ion pré l imina i re le n o m d e dégraissage. 
E n se fondant su r l 'action qu 'exercen t les bases alcalines su r les 

r é s i n e s , les corps gras et les mat ières colorantes na ture l les des étoffes 

é c r u e s , on a essayé d e dégraisser les fils et les t issus en employant la 

soude e t la potasse ; mais o n a bientôt r econnu q u e ces bases a l tèrent les 

t issus. Depuis deux ou trois années , on emploie u n e dissolution de colo

p h a n e dans la soude p o u r enlever aux cotons u n e mat iè re particulière 

s u r laquel le les acides ou les alcalis n ' o n t q u ' u n e faible action. Les toiles 

blanchies pa r cette m é t h o d e p r é s e n t e n t , après la t e i n t u r e , u n fond 

beaucoup p lu s b l a n c que celles qu i on t été blanchies sans addit ion de 

co lophane . 

La base qu i est p r inc ipa lement employée est la chaux, qu i , à î 'abr i de 

l 'a ir , n 'exerce a u c u n e action s u r la fibre l igneuse. 

Dégraissage à la chaux. — Cette opérat ion s 'exécute dans des appa 

reils d e bois fermés, à l ' abr i de tou t contact de l 'air et chauffés à la vapeur 

a u m o y e n d ' u n t u b e p longeur p a r t a n t d ' un généra teu r voisin. 

Pa r ce lessivage, qu 'on répè te u n certain n o m b r e de fois, les corps 

gras sont saponifiés et les tissUs se t rouven t débarrassés de toutes les 

substances solubles qui const i tuaient le pa r emen t , ainsi q u e d ' u n e certaine 

quan t i t é de mat iè re colorante na tu re l l e . Mais les savons calcaires qui se 

p rodu i sen t sont en par t ie insolubles et restent adhé ren t s aux fibres. Pour 

les enlever , on détache mécan iquement , p a r plus ieurs lavages, l 'excès de 

chaux ; on p longe les tissus dans de g randes cuves con tenan t de l 'eau 

acidulée par de l 'acide sulfurique ou de l 'acide ch lo rhydr ique . Cette opé

ra t ion se fait o rd ina i rement à froid; mais on obt iendrai t de meilleure 

résul ta ts si l 'on élevait la t e m p é r a t u r e d u ba in à 70" ou 80° (M. Persoz). 

Les savons calcaires sont décomposés , l eurs acides gras res tent mélangés 

avec les fibres ; dans cet état , on lave soigneusement les tissus ; on les 

soumet , dans des apparei ls à lessiver, à l 'action d ' u n e dissolution de 

carbonate de soude, qu i convert i t les acides gras en savons solubles : 

ceux-c i dissolvent la résine, et, après p lus i eu r s lavages, les tissus et les 

fils sont disposés à recevoir le b l a n c h i m e n t . 
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tâche slll' u n e étoffe, il faut faire p lus encore , il faut donner à telle ou 

telle pièce d 'habi l lement le lus t re qu 'e l le a p e r d u . Or, il va sans dire que 

les mêmes procédés ne sont pas indis t inctement applicables à toutes les 

étoffes ; chacune, aU contra i re , exige en que lque sorte une manu ten t ion à 

part et bien dist incte. Les étoffes d e coton, de chanvre et de lin, blanches 

et en bon teint, se net toient tout s implement dans u n bain d e savon, 

que l'on tient à Une douce cha leu r après avoir enlevé les taches. 

» Les étoffes de coton colorées se net toient généra lement de la m ê m e 

manière ; mais on les passe r ap idemen t dans u n bain d 'eau d e rivière, 

auquel On ajoute quelques pincées d ' a lun en p o u d r e ou que lques gouttes 

d'acide acétique, sulfurique ou ci tr ique, p o u r neutral iser l 'action alcaline 

du sarc-fi ; on r ince ensuite les étoffes à l 'eau claire et on l eu r donne le 

lustrage 6t l 'apprêt convenables . Les robes , fichus et autres objets d'in'-

dienrte et dfe moussel ine, g u i n g a m p , e tc . , sont nettoyés de la m ê m e 

manière, puis travail lés dans des baquets à fouler, rincés à g r a n d e eau, 

passés dans Un ba in saturé d'acide acét ique, séchés, apprêtés à la colle 

de fécule, et lus t rés . Les tul les e t dentel les sont lavés dans plusieurs 

bains de savort , en ayant la précaut ion d e les placer dans u n sac de 

canevas pdUr n e point les t i ra i l ler ; puis on les soumet à l 'action d e la 

tapeur d 'eau. Le crêpe noi r est ne t toyé dans le fiel de bœuf purifié et 

porté à lri t empéra tu re d e l 'eau t iède. Les voiles, gazes, b londes et satins 

blancs sont macérés o rd ina i rement dans u h bain de savon b lanc ; puis 

passés deux ou trois fois dans u n au t r e bain t rès chaud ; on les soumet · 

ensuite à l 'action d u gaz sulfureux ; enfin on r ince les étoffes dans u n e 

eau colorée pa r u n e dissolution de Carmin, d ' indigo et de cochenil le 

polir les apurer ; on les presse dans Un sac à t o r d r e , et on les fait sécher 

rapidement. On nettoie aussi le satin b l anc au moyen de la craie en 

poudre t rès fine. Ains i , on place l'étoffe sur u n e table' recouverte d 'une 

couverture de l a ine , e t on la s aupoudre au fur et à mesu re qu 'on la 

nettoie, en la frottant avec Uhe brossé de flanelle ; au moyen de la mie 

de pairt, on t e n d ensui te à l'étoffe la fraîcheur qu 'e l le a p e r d u e . 

» Les casimirs, les mér inos , les Cachemires, les châles b rodés , et géné 

ralement tous des tissus légers de la ine , soie et co ton , sont dégraissés 

tout s implement d a n s Une décoction c h a u d e de saponaire , puis drapés , 

calandres ou passés à la presse à vis ; on t e rmine les châles en frisant la 

frâtige encore h u m i d e avec u n fer à den t légèrement chauffé. 

» Les collets de velours et les pa r emen t s d 'habi ts se t ra i tent d e la 

même man iè re q u e les étoffes d e soie ; mais lorsque la crasse est t rès 

considérable, btt la frotte r u d e m e n t avec u n gros l inge enduit de beur re , 

d'huile , ou mieux e n c o r e , d'ammoniacfUe l iquide, et on lave à l 'essence 

de té rébenth ine ou de c i t ron. Pouf relever les poils d u Velours, on en 

place l 'envers s u r u h e p laque d e méta l t rouée c o m m e u n e écumoire, et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



on l'expose ainsi à l 'action d ' un couran t de vapeur d 'eau ; on brosse en 

m ê m e temps les poils avec u n e brosse d e chiendent . 

» P o u r remet t re à neuf les chapeaux d 'hommes en pe luche de soie, 

voici comment on procède . On fait d issoudre 2 à 3 par t ies d e carbonate 

d e soude du commerce dans 100 par t ies d'eau b o u i l l a n t e ; on passe 

rap idement la pe luche dans ce bain à deux ou trois reprises différentes, 

et on la presse avec la ma in pour en ext ra i re la p lus g r a n d e par t ie de 

l 'eau alcaline ; on r ince à l 'eau claire, puis on presse dans u n sac à 

t o r d r e ; on l 'étiré et l 'on fait sécher à l 'air l ibre après l 'avoir é t endue sur 

u n châssis. Lorsque la pe luche est sèche, on pose la carcasse ou galet te 

d u chapeau sur u n e forme ord ina i re , et on l ' endui t d ' u n e couche légère 

de vernis à la g o m m e laque dissous d a n s l 'alcool, puis on appl ique 

dessus la peluche q u e l 'on y fait adhé re r en passant u n fer chaud ; il 

n e reste plus qu ' à lus t re r . Cet apprê t consiste à me t t r e le chapeau tout 

m o n t é sur sa f o r m e , sur u n e espèce de t ou r , et à le placer en t re deux 

t a m p o n s de velours d e laine ; il se polit en t o u r n a n t s u r l u i - m ê m e avec 

u n e vitesse ext rême. 

» Quant aux gants de peaux d 'agneau ou de chevreau, il suffit, pour 

les net toyer , d ' imprégner d 'un peu d 'eau u n morceau de flanelle qui 

n e soit pas t r op claire et de la passer légèrement su r d u savon en 

p o u d r e , puis on frotte avec cette flanelle les doigts de gan t s , q u e l 'on a 

e u la précaution de t end re sur des bâ tons faits exp rè s , et la saleté s'y 

a t tache immédia tement . 

» P o u r les chapeaux d e pa i l l e , on commence p a r les débarrasser de 

tou te espèce d 'o rnements , et lorsqu' i ls sont t iquetés pa r sui te de l ' h u m i 

di té , on les fait t r e m p e r p e n d a n t deux ou trois heu res d a n s u n e eau 

acidulée avec l 'acide oxalique ou le sel d 'oseil le. On les place ensui te 

d a n s des formes de bois b lanc , pu is on les pose à p la t su r u n e t a b l e , 

et on les frotte pa r tou t avec u n e éponge imprégnée d ' u n e légère disso

lut ion de potasse m a r q u a n t environ u n degré ; pu is on repasse ces c h a 

peaux à l 'eau acidulée en frottant avec u n e éponge ; p o u r dé t ru i re la 

teinte j a u n e de la pa i l l e , on leur fait p r e n d r e u n bain de savon et on 

les expose ensuite au soufrage. Enfin, p o u r d o n n e r le de rn ie r apprê t aux 

c h a p e a u x , on les moui l le bien un i formément avec u n e éponge imbibée 

d ' un l iquide t i ède , formé de gélatine b l a n c h e , d ' un peu d ' a lun et de 

savon b l a n c , et on les repasse avec u n fer chaud , en me t t an t u n e feuille 

de papier en t re la pai l le et le fer. 

» Le d a m a s , les l evant ines , les florences, les pékins , et généra lement 

toutes les soieries délicates sont nettoyées à l 'a ide d ' u n e éponge fine 

avec u n e composition chaude formée de savon .gras, de fiel d e bœuf, de 

miel et d ' a lcool , à peu près pa r por t ions égales , et modifiée p a r u n e 

suffisante quant i té d 'eau. P o u r les étoffes d e soie brodées en c o u l e u r s , 

on emploie la m ê m e composition avec moins de fiel de bœuf, qu i terni t 
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Les par t ies les p lu s volatiles de l 'hui le de houi l le distillée soit s e u l e , 

soit avec de l 'acide sulfurique, sont employées depuis que lques années 

sous le n o m de benzine p o u r dégraisser les étoffes. 

B l a n c h i m e n t s u r l e p r é . — Le procédé d e b l anch imen t le p lus 

anciennement connu e t qui est encore p ra t iqué dans beaucoup de loca

lités , su r tou t p o u r les tissus de chanvre et de lin, consiste à soumet t re 

les tissus à l 'action réitérée de l 'air , d e l ' e au , d e la l umiè re et d e less i 

vages alcalins. Les toiles sont é tendues s u r u n e prair ie . Si elles subissent 

les couleurs ; de p l u s , on subst i tue au savon gras le j a u n e d'œuf, qui 

éclaircit au contra i re les couleurs . 

» Pour r e n d r e à l 'o r et à l 'a rgent l'éclat et le b r i l l a n t , il suffit de faire 

dissoudre dans de l 'eau d u savon b l a n c , de man iè re à en former u n e 

pâte épaisse, que l 'on pose avec un pinceau sur les objets d e cette 

nature ( b r o d e r i e s , épaule t tes ou a u t r e s ) ; on la laisse sécher, et on 

l'enlève «nsui te en frot tant avec u n petit p inceau de poi ls de sanglier. 

» Pour u n habit o u u n e redingote de d r ap , de Casimir ou flanelle, e tc . , 

de couleur bon teint et foncée, q u a n d les taches ont é té enlevées pa r les 

procédés que nous avons p r é c é d e m m e n t i nd iqués , o n moui l le par tou t 

l'habit également , en le frottant r ap idemen t dans le sens des poils , avec 

une brosse r u d e q u e l 'on t r e m p e dans du fiel de b œ u f , ou mieux dans 

de l ' ammoniaque l iquide é t endue de 8 à 12 par t ies d ' eau tiède. L o r s 

qu'il est bien brossé et net toyé , on le r ince à l 'eau claire et on l e laisse 

égoutter. Cela fait, il s'agit de d o n n e r au d r a p l ' apprêt et le br i l lan t d u 

neuf : pour c e l a , o n fait bouil l ir de la gra ine de l in et u n peu de bois 

d'Inde ( o u toute a u t r e mat ière colorante, selon le p r inc ipe d e la c o u 

leur de l ' h a b i t ) , j u s q u ' à ce q u e la composition file c o m m e le b lanc 

d'œuf et soit l égèrement colorée. On passe cette composi t ion au t ravers 

d'un linge p o u r la purif ier , e t , avec u n e brosse d e m i - r u d e , on l 'é tend 

uniformément et d a n s le sens d u poil su r toutes les par t ies de l 'habi t . 

Cette opérat ion t e r m i n é e , avec les deux mains on étire b ien le vê tement 

sur toutes les cou tu res , et on le fait sécher sur u n demi -ce rceau . Quand 

il est sec, on pose dessus u n l inge bien p rop re , moui l lé avec d e l 'eau d e 

savon, et on le repasse avec u n fer c h a u d ; alors , l 'habi t est lus t ré et 

apprêté à neuf. Lorsque que lques part ies d e l 'habit sont t rop u s é e s , on 

fait rassortir la couleur d u d r ap , et on les r emplace pa r u n morceau 

neuf ; puis avec le cha rdon à cardes , on fait sort ir u n e par t ie du poil 

dont on recouvre les coutures . Lorsque que lques por t ions de l 'habit sont 

couvertes d ' une crasse épa i s se , on les soumet p réa lab lement à Faction 

de la vapeur d 'eau p o u r amoll i r cette crasse et la disposer à se d issoudre 

plus facilement. » 
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p e n d a n t quelques j ou r s l 'act ion s imul tanée de la lumiè re solaire, dp 

l 'a ir et de l 'eau, on r e m a r q u e que le pr inc ipe colorant se modifie assez 

p r o m p t e m e n t , et a u moyen d e lessivages combinés aveG l'exposjtion sur 

le p r é , on parvient à obtenir u n tissu parfai tement b lanc . 

Blanchiment pa r le ch lo re et l 'hypochlor i te de chaux. — Yei'8 

l ' année 1 7 8 5 , Berthollet p roposa l 'emploi d u chlore p o u r décolorer les 

fils et les tissus de n a t u r e organique végétale. Cette bel le découverte ne 

fut pas d ' abord ju s t emen t appréciée à sa jus te va leur . Berthollet avait 

conseillé l 'emploi d u chlore en dissolution ; mais à cette époque les 

procédés d e dégraissage étaient encore inconnus ; de p l u s , l 'action du 

ch lore su r les substances organiques avait été p e u é t u d i é e , aussi les 

fabricants n 'obtenaient assez souvent q u e des tissus inégalement blanchis, 

et souvent a l térés . 

P e n d a n t longtemps , d 'après les indications de Berthol let , les fils'et les 

tissus étaient soumis à l 'action al ternat ive des lessives et d u chlore disspus. 

dans l 'eau ju squ ' à l eur complète décoloration ; le célèbre chimiste pep^ 

sait q u e l 'oxygène d u chlore , que l 'on considérait a lors comme de l'acide 

mur i a t i que oxygéné , agissait sur la mat iè re colorante en lui enlevant de 

l ' h y d r o g è n e , et que la mat iè re colorante ainsi modifiée avait acquis la 

propr ié té de se d issoudre dans Içs alcalis . Cette théorie p e peu t p l u s fHre 

admise , puisqu ' i l est p rouvé que le ch lore est u n corps s imple ; mais le 

fait de la décolorat ion des fibres l igneuses p a r le chlore est resté apquis 

à la science et à l ' industr ie . La présence de l 'eau est nécessaire dans pette 

réaction ; car le chlore sec n'agit pas sur des toiles complè tement sèches, 

¿1 moins cependant qu 'on n e fasse in tervenir la lumière . 

On adme t généra lement au jou rd ' hu i que le chlore agit sur les niafières 

colorantes , décompose l 'eau en formant de l 'acide ch lo rhydr ique e{ de 

l 'pxygène à l 'é tat naissant qui se po r t e su r la mat iè re co lorante . Dans 

cette hypothèse r l 'action d u chlore sur la mat iè re colorante peut être 

assimilée à pelle de l 'oxygène ou d e l 'eau oxygénée s u r ces mêmes s u b 

s tances . 

Depuis plusieurs années , on a subst i tué au chlore , dans le b lanchiment 

des fils et des t issus, l 'hypochlor i te d e chaux ; mais ce sel n ' a y a n t aupune 

action su r les mat ières co lo ran t e s , il est nécessaire de faire intervenir 

l 'acide ca rbonique de l 'air ou tou t a u t r e acide pouvan t se combiner avec 

la chaux et dégager l 'acide hypoch lo reux . Seulement , comme ce dern ier 

acide, qu i n 'a l tè re pas les mat ières colorantes , agit t rès énerg iquement , 

su r tou t à u n e t empé ra tu r e é levée , su r les fibres, lors m ê m e qu ' i l est 

é t endu d 'eau , tou te l 'at tention des fabricants doit ê t re por tée su r cette 

act ion. 

L 'hypochlor i te d e chaux employé au b l anch imen t doit ê t r e dissous 

d a n s l 'eau ; souvent l 'hypochlor i te d e chaux d u commerce cont ient d u 
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Les tissus qu i ont été blanchis sont destinés à recevoir u n e seule et 

même couleur su r tou te l ' é tendue de leur surface, ou bien à ê t re chargés 

de dessins à u n e ou p lus ieurs cou leurs . Dans le p remie r cas, c'est à la 

teinture p rop remen t dite qu ' i l s doivent ê t re livrés ; dans le second c a s , 

ils sont soumis à l'impression. 

T E I N T U R E . 

Toutes les, opérat ions que l 'on fait subi r à u n e fibre textile pu à u n 

tissu p o u r Jes t e indre reposent sur le pr incipe suivant : 

Lorsqu'une matière colorante en dissolution passe s,ur un tissu ou $ur 
une fibre textile, elle s'y arrête 4'elle-même par simple affinité, pu bien 
elle exige, pour s'y fixer, l'emploi d'un agent intermédiaire, nommé 
mordant, qui présente une certaine affinité pour le tissu et forme avec la 
rnatière colorante une combinaison insoluble. 

\l est r a r e que l'affipité des. mat ières colorantes pour les tissus soit 

assez g r a n d e p o u r q u e la combinaison résiste aux lavages ; aussi procède-

t-on a u mordançage avant d e me t t r e l'étoffe en contact avec la matière 
colorante. 

M o r d a n t s . — Le mordant est, comme nous l 'avons d i t , u n agent qu i 

doit avoir p o u r principales propriétés d e former avec les matières colo

rantes et les tissus u n e combinaison qui soit le moins possible altérée p a r 

chlorate de chaux qui s 'at tache aux tissus, et lorsqu 'on les plonge dans 

un bain acide il se p rodu i t de l 'acide chlor ique qui al tère les t issus, s u r 

tout aux points sail lants et ouvragés . 

La dissolution d 'hypochlor i te de chaux n 'es t pas tou jours employée, 

dans les ateliers de b l a n c h i m e n t , au m ê m e degré de densité ; elle agit 

avec lenteur lorsqu'el le est é tendue d 'eau de maniè re à m a r q u e r 1° ou 2° 

à l 'aéromètre ; mais alors elle présente l 'avantage de ne pas a l térer les 

tissus. 

Lorsque la dissolution d 'hypochlor i te de chaux a péné t ré in t imempnt 

les t issus, on les expose à l 'action de l 'acide carbonique de l 'air en les 

laissant é tendus dans l 'atelier sur des cail loux si l iceux, ou bien on les 

plonge dans un bain acidulé d 'acide sulfurique, ou mieux encore d 'acide 

chlorhydrique : dans l ' un et l ' au t re cas, l 'acide hypoch loreux est éliminé 

et il agit sur lâ mat iè re colorante . Les tissus sont plongés ensuite dans 

un bain alcalin qui dissout la mat iè re colorante que l 'acide hypochloreux 

a modifiée. Cette opérat ion peu t être recommencée u n certain n o m b r e 

de fois, suivant le degré de b l ancheur q u ' o n désire obtenir , ou suivant 

le besoin des opérat ions de t e in tu re subséquentes . 
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l 'a i r , le soleil , l 'eau p u r e ou l 'eau d e savon ; de n e pas abandonne r u n 

ac ide qu i puisse a t t aquer les t i ssus ; d 'ê t re composé de manière que 

l 'oxyde qu i doit en t r e r en combinaison se sépare facilement de l'acide ; 

d 'ê t re incolore, lorsqu ' i l s'agit d ' appl iquer le m o r d a n t su r des étoffes 

auxquel les on veut donne r des teintes qu i t iennent de la couleur propre 

d e la mat ière c o l o r a n t e , ou de Ses modifications pa r les acides ou les 

alcalis. 

Les m o r d a n t s incolores les p lus employés sont : l ' a l u n , l 'acétate 

d ' a l u m i n e , les ch lorures d'étain ; les m o r d a n t s colorés sont : l 'acétate, 

le sulfate de fer, la noix d e galle et les sels d e cu iv re . 

L 'a lun est de tous les mordan t s celui don t on fait le p lus d 'usage ; 

voici c o m m e n t on p ra t ique Yalunage des différentes fibres texti les. 

Alunage. — P o u r opérer l ' a lunage , on élève o rd ina i rement la tempé

r a t u r e d u ba in dans lequel on p longe les tissus. La soie cependant doit 

ê t re a lunée à froid. Avant d 'a luner la laine, et p o u r éviter qu 'e l le ne 

re t ienne que lques port ions de mat ière g ra s se , on la fait bouill ir pendant 

u n e h e u r e dans de l 'eau de s o n ; on la dégorge , puis on la maint ient 

p e n d a n t deux heures à peu près , en la r e m u a n t f réquemment , dans une 

dissolut ion boui l lan te de 250 parties d ' a lun p o u r 8,500 par t ies d'eau : 

on ajoute à l ' a lun de la crème de t a r t r e qui agit sur le carbonate de 

chaux q u e l 'eau t ient en dissolution, et p robab l emen t aussi pa r voie de 

doub le décomposit ion en convertissant u n e par t ie de l ' a lun en tar t ra te 

d ' a l u m i n e , don t la base a b a n d o n n e p lu s facilement son acide que l 'a lun 

p o u r se combiner avec les fibres. La laine ainsi a lunée doit ê t re a b a n 

donnée p e n d a n t d e u x jours à e l l e -même pour favoriser la combinaison 

d u m o r d a n t avec; l'étoffe. 

Ainsi que nous l 'avons dit, l ' a lunage de la soie se fait à froid ; la so ie , 

m a i n t e n u e p e n d a n t quinze ou seize heures dans u n e dissolution conte 

nan t 1/60" d ' a lun , est ret i rée au bou t de ce t emps et lavée avec soin. Ce 

bain peu t servir p lus ieurs fois en ajoutant de t emps en t e m p s de l 'a lun 

p o u r remplacer celui qui est absorbé . Cependan t , co mme la soie a b a n 

d o n n e dans cet a lunage quelques por t ions d e sa subs tance , il arr ive u n 

m o m e n t où le bain exhale u n e odeur p u t r i d e , et alors il n e peut p lus 

servir que p o u r l 'a lunage d e couleurs foncées. 

L 'a lunage d u coton, du chanvre et d u lin s 'opère en p longean t ces 

tissus d a n s d e l 'eau t iède, qui t ient en dissolution 1 par t ie d ' a lun p o u r 

U par t ies de tissu ; au bout de v ingt -qua t re heures , on re t i re les étoffes 

d u bain p o u r les t e ind re et les laver à l 'eau couran te . 

On emploie p o u r l ' a lunage assez généra lement l 'a lun d u commerce ; 

mais com m e ce sel cont ient une certaine por t ion de fer, il n e peut c o n 

venir p o u r obtenir des teintes claires , telles que le j aune de gaude : on 

lu i subst i tue a lors l 'a lun de Rome ou tout au t r e a lun d o n t la pu re t é au ra 

été p réa lab lement constatée. 
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MORDANT DE FER. 569 

Mordants d'alumine. — On p répa re l 'acétate d ' a lumine destiné a u 

mordançage en décomposant l ' a lun pa r l 'acétate de p l o m b ; les quant i tés 

de ce dernier sel que l 'on doit employer p o u r cette décomposition sont 

variables ; il paraî t que , dans différentes opérat ions d e te in ture , il impor te 

que le m o r d a n t d'acétate d'alumine r e t ienne u n e cer ta ine quant i té d e 

sous-sulfate d ' a lumine dissous pa r l 'acide acét ique. 

Comme on se sert de l 'acétate de p l o m b p o u r p r o d u i r e des m o r d a n t s 

d'alumine, il impor te q u e cet acétate soit exempt de cuivre et de fer ; les 

cristaux doivent ê t re t rès blancs : ils cont iennent d u cuivre ou d u fer 

s'ils sont azurés Ou chamois . C o m m e il impor te d e s ' assurer d e la p u r e t é 

du sel de p l o m b p o u r certaines te in tures dél icates , M. Persoz conseille 

de traiter 10 g r ammes d 'acétate d e p lomb en dissolut ion très concent rée 

par 3 g r a m m e s d 'acide sulfurique é tendu de pare i l le quan t i t é d 'eau ; 

lorsque le sulfate d e p l o m b est f o r m é , on étend d 'eau , on d é c a n t e , on 

filtre et l 'on fait évaporer la l iqueur ju squ ' à siccité p o u r chasser l 'acide 

acétique ; on essaie ensuite le rés idu avec l 'acide su l fhydr ique et le cyano-

ferrure d e potass ium. 

Pour la p répa ra t ion de l 'acétate d ' a lumine , on a subs t i tué avec é c o n o 

mie dans beaucoup de circonstances le pyrolignite d e p lomb à l 'acétate 

de p lomb. On emploie aussi quelquefois l 'acétate d e soude. 

Mordant d'étain. — Le p ro toch lo ru re d 'étain est s u r t o u t employé d a n s 

le mordançage en raison de l'affinité de sa base p o u r les t issus, qu i est 

telle que l 'oxyde d 'étain se subst i tue en p re sque total i té à l ' a l u m i n e 

contenue dans u n e laque a lumineuse déjà fixée s u r u n e étoffe; cette 

affinité est d ' au tan t p lus forte que le protochlorure , est décomposé p a r 

l'eau en sel acide soluble et en sel bas ique qui se combine avec le t issu. 

Pour éviter l 'a l térat ion q u e fait éprouver aux étoffes, et su r tou t a u coton, 

l'acide ch lo rhydr ique mis en l iberté dans eette décomposi t ion, M. Persoz 

a proposé d 'employer un acétate alcalin qui fonct ionne à la man iè re 

d 'une base . 

Le ch lo ru re d 'é ta in sert su r tou t à fixer su r les t issus la couleur écar la te 

de la cochenille et que lques cou leurs de garance ; il est employé d a n s 

les applications des couleurs sur les t i s s u s , et su r tou t de celles qu i 

s'opèrent à la vapeur . 

Mordant de fer. — On fait u n g r a n d usage c o m m e m o r d a n t , p o u r les 

teintures foncées , d e l 'acétate de fer, don t la base , c o m m e l ' a l umine , 

abandonne assez facilement l 'acide p o u r se combiner avec les t issus. Ce 

sel peut ê t re p r é p a r é , comme l 'acétate d ' a l u m i n e , au moyen d u sulfate 

de fer et de l 'acétate de p l o m b ; mais on l 'obtient généra lement e n fai

sant agir d i rec tement l 'acide acét ique sur de vieilles ferrailles placées 

dans des t onneaux . 

Il existe encore p lus ieurs au t res m o r d a n t s , tels que le savon et les 

acides. 
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L'opérat ion de la t e in ture se fait o rd ina i r emen t e n p longeant les fibres 

textiles mordancées dans u n e dissolution de matjère colorante dont la 

t empé ra tu r e est élevée g radue l l ement ou por tée à l 'ébull i t ion, et en les 

y laissant p e n d a n t u n certain t e m p s . 

Lorsque la mat iè re colorante est insoluble d a n s l ' e au , op la combine 

avec u n agent ch imique qu i la dissout . Dans cet é ta t , elle peu t pénét rer 

dans l ' in tér ieur des fibres, et en faisant in te rveni r u n corps qu i dégage 

la- mat iè re colorante de sa combinaison, elle r e p r e n d l 'état sol ide, et se 

fixe d a n s l ' in tér ieur d u t i s su , dans leque l elle avait péné t r é à l 'é tat de 

dissolution ; il est possible pou r t an t q u ' e n devenan t gélatineuse, la 

mat iè re cplorante ait u n e légère affinité p o u r l'étoffe, et se fixe en petite 

quan t i t é à sa surface ( indigotine d e c u v e , c a r t h a m i n e ). 

D 'autres fois, on a r ecours à des dissolvants par t icul iers qui aban
d o n n e n t ensuite la mat ière colorante don t l'affinité p o u r le tissu sur
m o n t e alors la force de dissolution d u l iquide ( m a t i è r e colorante de 

l 'orcanet te , orcanine , mat iè re colorante de l 'orse i l le , o rc ipe ; matière 

colorante d u rocou , b i x i n e ) . 

Dans le cas le p lus s i m p l e , les mat ières colorantes se dissolvent dans 

l ' e a u , et se fixent s u r les Jissus lo r squ 'on élève la t e m p é r a t u r e d u bain 

( r a c i n e d e noyer , b r o u d e po ix , e t c . ) . 

La t e in tu re des fibres textiles peu t s 'opérer d i rec tement sur Jes fibres, 

ou lorsqu 'e l les on t été convert ies en fils ou en t i s sus ; mais Tactiop 

mécan ique qu 'e l les on t subie dans cette convers ion les -rend bieq moins 
propres à la t e in ture ; l eu r couleur est moins r i che et moins solide ; et 

dans le commerce , o p fait u n e g r a n d e différence en t r e les étoffes teintes, 

en fibres et celles teintes en pièces. 

Il reste à faire connaî t re les procédés qu i sont employés pour pbtenip 

Jes trois couleurs primitives qu i sont : le rouge , le j a u n e et le b leu , ainsj 

que les couleurs binaires , l ' o rangé , le vert et le violet ; celles quj p o u r 

ra ien t contenir les trois cou leurs pr imit ives en diverses p r o p o r t i o n s , 

ou les couleurs dites rabattues ; enfin, le noi r et ses dégrada t ions , ou le 

gr is . 
BOUGE. 

P o u r obtenir la cou leur r o u g e , on se sert p r inc ipa lement d e 1$ 

garance , de la cochenille, des bois de Brésil pt de santa l . 

Garançage. — La teinture en rouge sur l in et sur coton, au m o y e n d e 

la garance , consiste à p longer u n e étoffe m o r d a n c é e dans u n ba in d e 

garance : le t emps d ' immers ion , la t empéra tu re , la quant i té de ga rance 

yarient suivant les teintes qu ' on veut obtenir . 11 est indispensable d'élever 

Ja t e m p é r a t u r e d u bain t rès g radue l l emen t j u squ ' à l ' ébul l i t ion; car si 
l 'on faisait boui l l i r le bain immédia tement , il serait impossible d e te indre 

d ' u n e m a n i è r e régul ière . 

La garance , p o u r d o n n e r u n e teinte vive et solide, doit contenir , s u i -
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vant M. Persoz , u n e cer taine quant i té de craie ; si elle a été récoltée sur 

un terrain siliceux, comme celle d'Alsace , on doit en ajouter au bain, à. 

moins que l 'eau n 'en cont ienne u n e certaine propor t ion . Cette addition 

doit être faite avec précaut ion ; u n t rop g r a n d excès de craie enlèverait 

au bain une portion de sa mat ière colorante en affaiblissant son pouvoir 

tinctorial. On fait usage, dans beaucoup de fabriques x d 'eau distillée 

obtenue au moyen de la condensat ion de la vapeur des machines . 

Le garançage sur laine réc lame toutes les précaut ions que nous venons 

d'indiquer p o u r obtenir u n beau rouge franc. 

On y procède au moyen de deux opérat ions. L ' u n e , appelée bouillon, 

a pour bu t de m o r d a n c e r l'étoffe, qu ' on fait bouil l i r à cet effet pendan t 

trois heures dans u n bain contenant p o u r 100 k i logrammes de l a i n e , 

25 ki logrammes d ' a lun et 6 k i logrammes de t a r t r e , et qu ' on laisse 

séjourner pendan t sept ou hu i t j o u r s dans u n endroi t h u m i d e et fe rmé ? 

après l 'avoir ret irée du ba in . 

L'autre, désignée sous le n o m de rougie, s 'opère en p longeant l'étoffe 

dans u n bain contenant 50 p o u r 100 d u poids de la laine d e garance 

d'Avignon. Cette opération exige toute l 'activité et l 'a t tent ion de l 'ouvrier 

pour présenter p re sque au m ê m e m o m e n t toutes les par t ies de l'étoffe 

au bain de garance et éviter les verge tures . I l faut s 'ar rê ter a u m o m e n t 

où le bain va e n t r e r en ébulli t ion p o u r éviter la fixation d u principe 

jaune de la garance ; on t e rmine en lavant soigneusement l'étoffe sor tant 

du garançage. Su ivan t M. D u m a s , on obtient u n e couleur rouge p lus 

vive et p lus b r i l l an te en ajoutant au bain de garance quelques k i lo 

grammes d e composit ion écarlate . 

Rouge d'Andrinople. — C'est avec la garance qu 'on obtient Je rouge 

turc ou d'Andrinople. Les tissus sont plongés dans un bain blanc : ce 

bain, composé d ' h u i l e , d 'eau et d e ca rbona te d e soude dans la p r o p o r 

tion de 2 part ies de ce sel p o u r 100 d 'hui le , doit laisser, sous l'influence: 

de la cha leur , à la surface de la toile, u n e hu i l e modifiée qu i présente 

la propriété d'attirer en t e in ture à la façon d ' u n m o r d a n t . Lorsque le 

tissu a été convenab lement foulardé d a n s le ba in , ou le laisse reposer 

pendant dix à douze h e u r e s , puis on le m e t sécher à u n e t e m p é r a t u r e 

de 60" ; on ré i tère cette opérat iop deux ou trois fois, et l 'on t e rmine 

en dégraissant le tissu a u ,moyen d ' u n e dissolution de carbonate rie 

potasse à 2°. 

Le tissu doit ensui te être soumis à l 'engal lage ou mordançage , qu ' on 

effectue ayec u n e décoction d e noix de galle et u n e dissolution d ' a lun 

portées à la t empé ra tu r e de 70°; on le p longe ensuite dans u n bain de 

craie chauffé. 

Amené à ce point , le tissu est soumis à u n p remie r garançage , auque l 

on procède en le p longeant dans u n ba in de garance tiède où on le 

maint ient d u r a n t trois heu res ; p e n d a n t le dern ier quar t d ' heu re seu le -
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m e n t , le bain doit ê t re boui l lant . On ret i re l'étoffe et on la lave soigneu

sement . 

On la soumet ensui te à un second engallage ou a l u n a g e , à l'action 

d ' u n second bain d e craie et d e garance , pu is on procède aux avivages. Le 

p remie r est d o n n é aux tissus au m o y e n d ' une ébulli t ion à vase clos, 

pendan t hui t heures , dans u n bain qui t ient en dissolution d u savon et du 

carbonate de potasse en quant i té égale au qua r t du poids d u savon : dans 

le second et le troisième avivage, on subst i tue le ch lo ru re d'étain a u 

carbonate de po tas se , et enfin on t e r m i n e en passant l'étoffe au bain 

d e son et en l 'exposant à l 'air . 

Écarlate. — Cette couleur rouge est donnée aux tissus pa r la coche

ni l le . 

Avant d 'exposer le procédé qu 'on emploie p o u r t e indre u n e étoffe en 

éca r l a t e , nous donnerons le moyen don t on se sert p o u r préparer le 

m o r d a n t spécial de cette couleur . Ce m o r d a n t est u n composé de chlore 

et d 'étain combiné ou mélangé à d 'au t res sels don t la composition varie 

suivant le procédé d e fabrication. On emploie les propor t ions suivantes : 

kil. 

Acide azotique Zt,000 
Chlorhydrate d'ammoniaque pulvérisé 0,500 
Étain pur laminé 0,500 
Eau 1,000 

On verse l 'acide azotique su r le ch lo rhydra te d ' a m m o n i a q u e rédui t en 

p o u d r e et l 'on ajoute l 'étain pa r peti tes por t ions , p o u r éviter l 'élévation 

d e t e m p é r a t u r e de la l iqueur ; puis on verse l 'eau lo r sque la dissolution 

est complète . 

Le b i ch lo ru re d 'é ta in est la base de cette p répara t ion . Cependant on 

n e peut n ier que les au t res sels et l 'excès d 'acide n o n sa turé n'agissent 

également su r la mat iè re colorante de la cochenil le employée p o u r faire 

l 'écar late . 

Voici le p rocédé employé p o u r obtenir cette bel le couleur : 

Les fils de laine sont mis en macérat ion p e n d a n t d e u x jou r s dans un 

lait de chaux con tenan t env i ron u n q u a r t d u poids d e la la ine d e chaux 

vive et 2 0 0 l i t res d ' eau . Ces fils sont r e tou rnés de t emps en t e m p s , puis 

ret irés et lavés. 

On procède ensui te à la p remiè re opérat ion appelée bouillon. 

Dans u n e chaud iè re d 'étain de 5 0 0 l i tres , on m e t , lo rsque f e a u est 

po r t ée à l 'ébull i t ion, 2 k i l , 5 0 0 de crème d e t a r t r e en poud re , puis environ 

0 k " , 1 0 0 d e cochenille. On fait bouil l i r que lques minu tes , et l 'on ajoute 

l k " , 2 5 0 de la dissolut ion d 'étain décri te p lu s h a u t . Enfin on y plonge 

1 0 k i logrammes de fils d e laine qu i sont ma in tenus dans la bouse au 

moyen d e bâ tons placés dans les écheveaux et don t les deux bou t s s'ap-
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puient sur les bo rds de la chaud iè re . Une par t ie des fils restent d o n c 

hors du bain, ce qui p rodui ra i t des inégalités de fixage s u r l'étoffe, si l 'on 

ne les re tournai t pas souvent b o u t p o u r bou t : ce qui s 'appelle lisser. 

Les bâtons por ten t le n o m d e lissoii-s. 

Après une h e u r e ou d e u x , on enlève la laine et l 'on fait u n nouveau 

bain appelé rougie, qu i est po r t é à l 'ébullition ; on y ajoute 0 k i l ,500 d e 

cochenille rédu i te en p o u d r e et 0 k ",500 de dissolution d 'écar late . On y 

passe la laine jusqu ' à ce qu 'e l le soit d 'une bel le c o u l e u r , et que le ba in 

soit tiré, c ' es t -à -d i re j u s q u ' à ce q u e la mat iè re colorante qui y était d i s 

soute soit en t iè rement fixée su r l'étoffe. On re t i re ensui te le t i s su , on l e 

laisse refroidir ; on le lave et on le sèche. 

Parmi les diverses mat ières fixées comme m o r d a n t s s u r l'étoffe, l 'acide 

stannique joue le pr incipal rô le , sa combinaison avec l a ca rminé é tan t 

d'un beau rouge vif. Les acides t a r t r i q u e , ch lo rhydr ique et azotique 

donnent à cette couleur u n e n u a n c e j a u n e que le lavage à l 'eau p e u t 

modifier. 

On peut faire l 'écarlate avec u n seul bain ; mais , d a n s ce cas, elle n ' a 

pas cette n u a n c e violacée qu i semble glacer le fond rouge vif, et lu i d o n n e 

un aspect r e m a r q u a b l e . 

On obtient des modifications de l ' écar la te , leponceau, les nacarats e t 

les cerises, en faisant en t r e r d a n s les ba ins d u c a r t h a m e et d u bois d e 

Brésil. 

Rouge de Brésil. — On obt ient encore u n e bel le cou leur rouge a u 

moyen du bois de Brésil. Le p rocédé pour t e indre en r o u g e avec ce bois 

est le m ê m e q u e celui de la ga rance ; mais le rouge q u i se p rodu i t es t 

détruit pa r u n acide et vire à l ' a m a r a n t e p a r l 'action des alcalis. 

Les couleurs données pa r le bois de Brésil sont su r tou t employées s u r 

soie ; elles sont peu stables, 

BLEU. 

Bleu d'indigo. — L'indigo est u n e des substances employées p o u r 

produire la couleur b l eue ; d ' ap rès ce q u e nous avons indiqué sur l a 

nécessité d e r e n d r e solubles les mat ières colorantes p o u r qu 'el les en t r en t 

en combinaison avec les fibres tex t i les , on doit concevoir que l ' i nd igo , 

étant tout à fait insoluble , doit sub i r u n e modification p o u r ê t re employé 

dans la t e in ture . Nous avons di t q u e ce corps peut , en s 'hydrogénant en 

présence des bases, passer à l 'é tat d ' indigo b lanc so lub le , et r edeveni r 

indigo b leu pa r son contact avec l 'air ou avec d 'au t res corps tels que l e 

chlore, qu i lui enlèvent de l ' hydrogène . C'est su r ce pr inc ipe qu 'est basé 

l'art de monter les cuves d a n s lesquelles on p longe les tissus destinés à 
recevoir le b leu d ' indigo. 

La cuve vitriolique est composée d e A000 litres d 'eau , 20 k i logrammes 
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d' indigo, 16 k i logrammes de protosulfate de fer et 20 k i logrammes dé 

c h a u x vive. Le sel de fer, décomposé par la chaux , a b a n d o n n e son oxyde, 

qui peu t passer à l 'état d e pe roxyde en décomposan t l 'eau, puis h y d r o -

géner l ' indigo ; ce lu i -c i , a r r ivé à l 'é tat d ' ind igo b lanc , se combine avec 

là chaux et forme une espèce d e combinaison saline soluble. 

P o u r p rocéder à cette opé ra t i on , on rédu i t l ' indigo en p o u d r e impa l 

p a b l e ; bn éteint soigneusement la c h a u x ; ces subs t ances , ainsi que le 

sulfate d é fer, sont projetées dans la cuve don t on élève la t empéra tu re 

aU moyen d ' u n jet de vapeu r . 

Dans certaines fabr iques , on brasse v ivement ce bain p o u r faciliter 

l 'action ch imique e t dé te rminer la précipitat ion d u sulfate de chaux. 

M. Persoz pense qu 'on ar r ive p lus p r o m p t e m e n t au b u t p a r ^ ' intervention 

d e la cha leur , q;ui prévient l ' in t roduct ion de l 'air dans la cuve et la préci 

pi tat ion de l ' indigo. ' 

L 'opérat ion est t e rminée au b o u t d e dix à douze heu res ; v ing t -qua t re 

heu res après , le sulfate de chaux et l 'excès d 'oxyde d e fer sont précipi tés : 

la l igueur q^ui les su rnage est claire, d ' un beau j a u n e , et si on la laisse 

exposée à l 'a i r , elle n e t a rde pas à se couvrir d ' une pell icule cuivreuse 

d ' indigo oxygéné appelée fleurie. Dans cet état, la cuve est disposée p o u r 

la t e in tu re . On doit, si l 'on ne s'en sert pas tout d e suite, la tenir à l 'abri 

d u contact de l 'air, et, à m e s u r e qu 'on en fait u sage , il faut la nourrir pa r 

l 'addi t ion de nouvel les substances destinées à remplacer celles que la 

t e in tu re a absorbées et modifiées. Les mat iè res destinées à hydrogéner 

et â d issoudre l 'itidigotine por t en t le n o m de brevet ; il devient nécessaire 

d e les ajouter aux cuves qui on t été aérées pa r le travail de la te inture , 

afin d e désoxyder et d e d issoudre de nouveau l ' indigot ine précipitée. 

Dans u n atelier de te in ture , on élève p lus ieurs cuves à différents degrés 

d e force, de maniè re à faire passer les tissus successivement dans chacune 

d 'el les, suivant la teinte que l 'on veut ob ten i r . 

Après chaque immers ion d a n s la c u v e , on expose le tissu à l 'air ou 

dans u n e eau a é r é e , p o u r que l ' indigo b lanc puisse absorber l 'oxygène, 

et l'on ré i tè re la t r e m p e j u squ ' à ce qu ' on ait ob tenu la teinte qu 'on 

r eche rche . Il est impor t an t d e ne t toyer les tissus après chaque cuvage , 

en les t r e m p a n t dans u n e dissolution t rès légère d e savon ou de ca rbo 

na te d e soude , ët d e les faire sécher à l ' ombre p o u r préserver l ' indigo de 

l ' influence solaire. 

Les étoffes d e l a i n e , avan t de passer à la cuve d ' i nd igo , doivent être 

dépouil lées d ' u n e cer ta ine quan t i t é de mat iè re grasse qu i empêcherai t la 

fixation de l ' indigot ine. On les fait bouil l ir dans u n sac d e toile avec du 

son, don t la quan t i t é est égale au qua r t d u poids d e la laine. Au b o u t 

d'url q u a r t d ' h e u r e , on re t i re les laines qu i sont lissées et on les p longe 

p e n d a n t u n e h e u r e environ dans ce bain ; elles sont ensui te r e t i r ées , 

lavées et a lunées. Cette opérat ion est n o m m é e ébrouissage. 
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Pour la te in ture d e la laine en b l e u , on procède au t rement que p o u r 

le lin et le coton. L 'hydrogénat ion de l ' indigo s 'opère au moyen de s u b 

stances organiques végétales hydrogénées , telles que le pastel, la vouède 

et la garance ; de là les n o m s de cuves de pastel, de vouède, etc. 

Cuve de pastel. — P o u r m o n t e r une cuve de pastel , on in t rodui t dans 

Une cuve de la garance , d u son et de la chaux ; après quelque temps 

d'ébullitfon , on ajoute le p a s t e l , puis on pallie la cuve , en la r emuan t 

avec un râble. 

Au bout de q u a t r e heu res , on pall ie de nouveau , en ayant le soin dans 

les intervalles de main ten i r , au moyen de couver tu res épaisses, la cuve 

$ l'abri du contact d e l 'air . Le bain p e n d a n t que lque t emps ne se fait 

remarquer que pa r l ' odeu r que lu i on t c o m m u n i q u é e les substances dont 

il se compose et pa r sa couleur b r u n e . On cont inue de pall ier toutes les 

trois heures à peu p r è s , e t , a u bou t d e vingt à vingt-quatre heures , u n e 

odeur ammoniaca le se développe, la l iqueur devient j a u n e et à la surface 

së manifestent dès b u l l e s , il se p rodu i t en m ê m e t emps u n e couleur 

bleue qui annonce l 'oxygénat ion de l ' indigo d u pas te l . C'est dans ce 

moment qu 'on verse l ' indigo convenablement b royé dans le b a i n , dont 

les éléments entrés en fermentat ion peuven t fournir à l ' indigo l ' h y d r o 

gène qui le t ransforme en indigo b l a n c , tandis que la chaux et l ' a m m o 

niaque que le bain peu t encore conteni r le font en t re r en dissolution. 

Après trois h e u r e s de séjour de l ' indigo dans la cuve, on ajoute u n e 

quantité d e chaux à peu près égale à la p r e m i è r e , on pall ie et on laisse 

la cuve en repos p e n d a n t t rois heures . 

On r e m a r q u e alors à la surface d u bain u n e pell icule cuivrée abon 

dante ; la l iqueur a un aspect rouge p rononcé ; sa t ransparence accuse 

dn Vert-émeraude qu i disparaît p o u r faire place à la couleur b leue . 

L'odeur de la cuve est for tement ammoniaca le ; dans ce c a s , elle est 

légèrement rebutée, et c'est a lors qu 'on y p longe p e n d a n t u n e h e u r e les 

étoffes disposées p o u r recevoir la t e in ture ; on les re t i re ensui te p o u r les 

exposer à l 'air (éventer). On reprodui t , suivant le besoin, cette i m m e r 

sion qui d o n n e à chaque fois u n e teinte p lus foncée , don t on peu t 

atteindre les l imites appelées bleu d'enfer. 

On suit p o u r la cuve de vouède les mêmes procédés que p o u r la cuve 

de pastel ; on a t t r ibue aux t issus teints dans la p remiè re cuve p lus de 

hr i l lant q u e dans la cuve au pastel , ét à celle-ci p lus de du rée que la 

cuve de vouède . 

On appelle cuve d'Inde celle p o u r laquel le on emploie des cendres 

gravelées ( ca rbona t e de potasse), de la g a r a n c e , du son et de l ' indigo. 

Après avoir fait boui l l i r p e n d a n t deux h e u r e s le son et la g a r a n c e , on 

ajoute les cendres gravelées qui doivent encore suppor te r u n e ébulli t ion 

d 'une h e u r e et demie ; pu i s , enfin, l ' indigo b royé et délayé dans l'eau de 

la cuve ou dans u n e dissolution alcal ine à 6°. On maint ient la cuve fer-
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mée à u n e douce t empéra tu re ; on pallie toutes les hu i t heu res jusqu 'à 

ce q u e la l i queu r ait acquis u n e belle couleur j a u n e , et présente à sa 

surface cette é c u m e b leue cuivrée q u e n o u s avons déjà indiquée . 

La cuve d ' I n d e d u r e moins longtemps q u e celle d u pas te l ; on est sou 

vent obligé de la r e p r e n d r e et d 'y ajouter d u s o n , de la garance et de 

l 'alcali p o u r r édu i re l ' indigo qui s'est précipi té , tandis q u ' u n e cuve de 

pastel bien dirigée peut d u r e r p lus ieurs mois en y te ignant mat in et soir. 

Les b leus de cuve sont quelquefois r emontés p a r d 'au t res matières 

colorantes que l ' indigo, c 'es t -à-di re que l 'on avive leur couleur ou qu 'on 

la fonce dans u n bu t d 'économie . 

L'orseilfe d o n n e au bleu de cuve u n e n u a n c e violette qu i lui est t r è* 

favorable. 

Le bois de santal est également employé, mais il durci t beaucoup la laine. 

Le bois de C a m p ê c h e , qui d o n n e avec les sels de cuivre u n composé 

b leu i n s o l u b l e , a u g m e n t e l ' intensité du ton des b leus faits à la cuve et 

pe rmet d 'économiser l ' indigo ; mais c o m m e ce composé n 'es t pas bon 

t e i n t , il ne tarde pas à se dé t ru i re et à a l térer la pu re t é de la nuance de 

Tindigotine. 

Bleu au bleu de Prusse. — L'indigo n 'es t pas la seule substance dont 

on se serve en te in ture pour obtenir les couleurs bleues ; p o u r la te in ture 

d e la laine, de la soie et du coton, on fait usage d u bleu de Prusse qu 'on 

appl ique par différents procédés . 

Les soies en écheveaux doivent ê t r e d ' abord bien dégorgées d e leur 

savon de cs i te p a r p lus ieurs r inçages et ba t tages ; elles sont to rdues et 

plongées à froid dans un bain dans lequel on a versé u n e dissolution de 

sulfate de peroxyde de fer ; elles y sont lissées d e cinq e n cinq minutes 

p e n d a n t les p remie r s temps d e l eu r immers ion , p o u r que l 'absorpt ion 

d u sel de fer se fasse un i formément . (M. Chevreul . ) 

On sort ensuite les étoffes d u b a i n , on les expr ime et on les lave avec 

soin dans u n e g r a n d e quant i té d 'eau. On fait ensuite u n ba in d a n s lequel 

on me t de cyanoferrure de potass ium, et lorsque le sel est dissous, 

on y plonge les fils en employant les m ê m e s manipu la t ions q u e c i -

dessus . La soie p r e n d d 'abord u n e teinte d ' un vert sale ; pu i s a u bou t 

d ' u n e h e u r e on enlève les écheveaux et l 'on verse dans le bain envi 

ron ^ 5 d 'acide ch lo rhydr ique p u r . 

On mélange et l 'on r ep longe les soies, q u i p r e n n e n t r ap idemen t u n e 

bel le nuance b l e u e ; on lisse environ pendan t deux heu res ; on lave, on 

to rd à la m a i n , puis à la chevi l le , et lo rsqu 'on ne fait pas subi r à ces 

couleurs d e nouveaux b a i n s , on sèche. 

On avive ces b l e u s , qui peuvent ê t re t rop verdà t res , en les laissant 

macére r p lu s ou moins longtemps dans l ' eau. Une cer taine quant i té de 

cyanoferrure de potassium qui verdissait la n u a n c e s'en sépare p a r dis

solution . 
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BLEU DE CAMPECHE. ^11 

Des eaux dites c r u e s , calcaires ou légèrement alcalines, augmenten t 

l'intensité de la te in ture ; enfin u n e t rès légère solution de carbonate 

d 'ammoniaque produi t un ton violacé, qui peu t n u i r e à la couleur e n 

la rendant t rop ardoisée , si l 'on exagère les propor t ions . 

Une exposition à l 'air pendan t que lques j o u r s embel l i t les b leus s im

plement lavés. 

En ajoutant dans le bain de sel de fer au m a x i m u m u n e certaine 

quantité de p ro toch lo ru re d 'é ta in , les b leus p r e n n e n t u n e t rès belle 

nuance. Le cyanoferride de potassium et le pe rch lo ru re de fer donnen t 

de magnifiques couleurs . C'est ainsi qu 'on obtient cet te be l le teinte 

coûnue sous le n o m de bleu Raymond. 

On n'emploie pas le m o r d a n t ferrugineux p o u r la te inte des laines : on 

plonge l'étoffe dans u n bain de cyanoferrure de potass ium qu i contient 

une certaine propor t ion d'acide t a r t r i q u e , d e ch lo rure d 'étain et d e 

sel mar in ; au moyen d ' u n e élévation de t e m p é r a t u r e , le cyanofe r ru re 

passe à l 'état de b leu de Prusse , qui se fixe sur l'étoffe avec l 'oxyde 

d'étain. 

Pour te indre en b leu de Prusse la moussel ine de l a i ne , on peu t 

employer encore le procédé suivant . Le bain est composé de cyanofer rure 

de po tas s ium, d 'acide sulfur ique et d ' a lun . La pièce est déposée sur u n 

tourn ique t , de man iè re à recevoir a l te rna t ivement p e n d a n t t rois heu res 

l'action d u bain et de l 'air à u n e t empé ra tu r e commençan t à 35° p o u r 

être élevée au bou t d e la de rn iè re h e u r e à 100°. C'est à ce m o m e n t 

qu'on ajoute au ba in u n e cer taine propor t ion d e ch lo rure d 'é tain. 

L'étoffe teinte doit ê t re lissée ju squ ' à ce qu 'el le soit f ro ide , pu i s on 

l 'avive, ap rès le l a v a g e , dans u n bain d ' a l u n , d 'acide sulfur ique et 

d'étain. 

Bleu de Campêche. — Le bois d e Campêche, d a n s lequel M. Chevreul 

a découvert Yhématine, fournit aussi u n e cou leur b l eue q u ' o n app l ique 

sur le c o t o n , la soie et la laine, mais qui est considérée c o m m e de petit 

teint. La fixité de la cou leur b leue d u campêche dépend sur tou t , q u a n t 

au coton, d e la n a t u r e des m o r d a n t s qu i sont a lumineux ou fe r reux . 

Pour t e indre su r laine au bois d e Campêche, on fait boui l l i r légèrement 

l'étoffe p e n d a n t u n e h e u r e et demie dans u n ba in de t a r t r e et d ' a l u n , 

puis on verse d a n s ce ba in u n e décoction de c a m p ê c h e , d o n t on déter 

mine la fixation su r l e tissu au moyen d ' une quant i té convenable de su l 

fate de cuivre , qui a la propr ié té de former, avec le bois de Campêche, 

un précipité b leu . 

I n d é p e n d a m m e n t de cette t e in ture b leue faux teint, on teint encore la 

laine en demi bon teint : on commence pa r d o n n e r à l'étoffe u n fond 

d' indigo b leu de ciel, qu ' on re t i re avec la couleur b leue d u c a m p ê c h e , 

et l 'on avive au moyen d ' un bain con tenan t d u ch lorure d'étain, d e l ' a lun 

et d u t a r t r e rouge ; quelquefois on subst i tue le sulfate de cuivre au ch lo-

v. 37 
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r u r e , mais r av ivage précédent- est p lu s expéditif e t d o n n e des nuances 

p lu s vives. 

JAUNE. 

P o u r p r o d u i r e la couleur j a u n e , on emploie le p lus o rd ina i rement la 

g a u d e , le querc i t ron , le bois j a u n e , le fus te t , la g ra ine de Perse et le 

c h r o m a t e de p l o m b . 

La, g a u d e {Reseda luteala) est p lus souvent employée q u e les autres 

substances, t inctoriales j a u n e s , pa rce qu 'e l le suppor te p lus facilement 

l 'action des alcalis sans passer au rouge t e rne et a l téré ; elle d o n n e aussi 

Une couleur dorée fraîche, qu i n 'a pas la fixité des cou leurs produi tes par 

la garance et l ' indigo, mais qu i suppor t e l 'action de l 'air p lus longtemps 

q u e les j aunes ob tenus à l 'aide des au t r e s substances tinctoriales. La 

g a u d e est appl iquée à la, t e in tu re d u coton, d e la laine et de la soie. P o u r 

la t e in ture d u c o t o n , on m o r d a n c e avec de l 'acétate d ' a lumine ; p o u r les 

au t re s fibres, on emploie l ' a lun et le t a r t r e rouge . 

Les j aunes su r l a m e s 'obt iennent en faisant bouil l i r r ap idement la 

g a u d e vingt minu te s environ dans l 'eau, qu i dissout la mat iè re colorante. 

On re t i re de l 'eau les bot tes de gaude , pu is on emploie de la laine p r é 

pa rée à la c h a u x et m o r d a n c é e , c o m m e n o u s l 'avons d i t , avec u n 

q u a r t d ' a lun et u n e m o i n d r e propor t ion de t a r t r e . On obtient ainsi des 

j a u n e s vifs et solides. 

Jaune au quercitron. — La décoction d e querc i t ron ( Quercus. nigra ) 

ser t à p r o d u i r e su r des tissus de laiue et d e coton, p réa lab lement m o r -

dancés avec le ch lo ru re d 'étain et l ' a lun , u n e teinte j a u n e qu i se dégrade 

assez facilement en passant a u r o u x ; cette couleur s 'appl ique aussi à la 

Yapeur en épaississant avec la g o m m e a rab ique u n e décoction d e q u e r 

citron a lunée . 

Jaune au bois jaune (Morus tinctoria). — Le hois j a u n e , d o n t on fait 

u n g r a n d usage en t e in tu re p o u r obtenir des teintes composées , n e 

d o n n e pas des résul ta ts satisfaisants, q u a n t à la cou leu r j a u n e , en xaison 

d e la réact ion q u e lu i font subir les alcalis. 

Le bois j a u n e contient u n e p ropor t ion d e t a n n i n tel le , q u ' o n se d i s 

pense d e m o r d a n c e r les étoffes d e la ine q u e l 'on se p ropose d e te indre 

avec le bois j a u n e , en raison d e l 'action ch imique qu 'exerce le t ann in 

s u r 1,'étoffe et la mat ière co lorante . 

On n e doit se servir de cette mat iè re colorante q u e p o u r des couleurs 

composées, à cause de sa facilité à p r e n d r e u n e te inte rousse à l 'a ir . Le 

bois j a u n e sert à faire des verts et est employé d a n s les no i rs . 

Jaune au fustet. — La par t i e l igneuse d u Rhus cotinus est e n t rès 

g r a n d usage dans les fabriques d ' ind iennes ; sa mat iè re colorante se r a p 

proche beaucoup des deux p récéden t e s , mais el le en diffère essentielle-» 
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COULEURS COMPOSÉES DE BLEU ET DE BOUGE. 579 

nient par sa propr ié té de t o n n e r u n beau p o u r p r e avec les alcalis et de 

précipiter en rouge orangé par les acétates de cuivre et de p lomb. 

Pour appl iquer le chromate de plomb sur les tissus, il suffit de p longer 

pendant un q u a r t d ' heure u n e étoffe dans u n e solution faible de sous-

acétate de p l o m b à 55° ou 60°, de la laver avec soin et de l ' immerger 

dans une dissolution de chromate de potasse peu concentrée ; au bou t d e 

dix minutes, l'étoffe est teinte en j a u n e . Si l 'on p longe ces étoffes teintes 

dans une dissolution d 'acide acétique, elles p e r d e n t ainsi tou t ce que 

leur couleur avait d ' incertain p o u r acquér i r u n e couleur t rès bel le de 

jaune-citron. 

Comme on fait ma in tenan t u n g r a n d usage de ce procédé de te in ture , 

on l'a varié en subst i tuant l 'acétate neu t r e ou l 'azotate d e p l o m b a u 

sous-acétate; on obtient ainsi imméd ia t emen t u n e bel le couleur b o u t o n -

d'or. 

Si l'on passe ces étoffes teintes au ch roma te d e p l o m b dans u n e eau 

de c h a u x , on obtient u n sous -ch roma te d e p l o m b qui a u n e couleur 

orangée. 

L'art d e la te in ture serait b ien res t re int s'il n 'avait p o u r objet q u e 

l'application des trois cou leurs q u e nous venons d 'é tudier ; mais i n d é 

pendamment de leur dégrada t ion , on obt ient pa r l eur combinaison des 

couleurs composées r e m a r q u a b l e s pa r la var ié té et le b r i l l an t d e l eu r s 

teintes. 

COULEURS COMPOSÉES DE BLEU ET DE ROUGE. 

Cramoisi. — Bien que l 'on n 'emploie pas d e b leu p o u r obtenir le 

cramoisi en te in ture , la nuance rouge b l euâ t r e d e cette couleur doit la 

faire placer p a r m i celles qui t i ren t sur le violet. Les laines préparées à 

1% chaux et mordancées avec u n q u a r t d ' a lun et u n hui t ième de t a r t r e 

sont lavées et plongées dans u n bain boui l lan t auquel on a ajouté u n 

vingtième d u poids de cochenille pulvérisée et u n peu de t a r t r e p o u r 

faciliter la dissolution de la mat iè re co lorante . On lisse les étoffes j u squ ' à 

ce qu'elles aient acquis le ton désiré. 

Vamarante part icipe moins d u rouge q u e le cramoisi ; c'est en effet en 

combinant le rouge avec u n e p lus g r a n d e propor t ion de b leu qu 'on l ' o b 

tient : on emploie o rd ina i rement u n bain de campêche m o r d a n c é à l ' a lun, 

au ta r t re et au ch lo ru re d'étain ; on t e rmine p a r u n lavage d a n s u n bain 

de cochenille. 

Le violet résul te de la combinaison d u r o u g e et d u b leu d e campêche : 

on commence p a r t e indre en bleu les t i s sus , pu is on les passe succes

sivement d a n s deux bains de cochenil le m o r d a n c é s avec l ' a lun et le 

t a r t re . 
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C'est en modifiant les propor t ions de b leu et de r o u g e qu 'on obtient 

les couleurs composées : lie-de-vin, lilas, gris-lapis, fleur-de-pensée et 

pourpre. 

COULEURS COMPOSÉES DE JAUNE ET DE BLEU. 

Les ver t s peuven t se faire en deux fois ou en u n e seule opérat ion. On 

les obt ient toujours p a r le mé lange d u b leu e t d u j a u n e p u r s . 

Si le p remie r tirait s u r le violet et le second sur l 'orangé, o n n 'obt ien

dra i t q u ' u n ver t r a b a t t u , c ' es t -à -d i re don t la vivacité et la fraîcheur n e 

seraient pas les p lus g randes possibles : il suit de là que tou te couleur 

contenant du rouge et qui en t re dans la composit ion d u ve r t doit en 

a l té re r la pu re t é . 

On peu t t e indre en ver t au m o y e n d ' u n ba in de b leu p lus ou moins 

foncé, d ' un a lunage et d ' un au t r e bain en j a u n e de gaude . 

La te in ture en un seul bain consiste à a lune r , puis à t e indre dans un 

ba in con tenan t u n e décoction d e bois j a u n e à laquel le on a ajouté du 

c a r m i n d ' indigo. 

Les laines qu i doivent ê t re teintes en vert dans un seul bain sont p r é 

parées a u ca rbona te d e soude . On les passe p e n d a n t u n e h e u r e ou une 

h e u r e et demie d a n s u n ba in à 75° ou 80", contenant en carbonate de 

soude le q u a r t d u poids de la laine. Il ne faudrai t pas que la t empéra ture 

s 'élevât j u s q u ' à l 'ébull i t ion, à cause d e l 'action dissolvante q u e les alcalis 

exercent su r la la ine. On re t i re les écheveaux, on les laisse refroidir, on 

les lave, pu is on les a lune p o u r les t e indre . 

Le vert-dragon, qui est considéré c o m m e le point d e dépar t de la 

n u a n c e ver te , s 'obtient en p longean t les tissus de la ine dans u n e cuve de 

b leu ; la pièce bien lavée est p longée ensui te dans u n e décoction de bois 

j a u n e m o r d a n c é à l ' a lun et a u t a r t r e , d a n s l a q u e l l e , ap rès l 'addition 

d ' u n e t rès légère por t ion de b leu de Saxe, elle doit bouil l i r p e n d a n t trois 

h e u r e s ; on t e rmine cette opérat ion en me t t an t la pièce d a n s un bain de 

c a m p ê c h e q u i lui d o n n e la n u a n c e ve r t -d r agon . Cette n u a n c e est encore 

p l u s be l le lo r squ 'on ajoute au bain u n e pet i te quant i té d e sulfate d e 

cuivre ou de protosulfate de 1er. 

Le vert de Saxe diffère du précédent p a r u n e cou leur p lus claire et p lus 

b r i l l an te . On l 'obtient en p longean t le tissu dans u n bain mordancé à 

l ' a lun et a u t a r t r e d a n s lequel on a fait boui l l i r p e n d a n t u n q u a r t d 'heure 

u n e quan t i t é d e bois j a u n e dans le r appor t d e 500 g r a m m e s pa r pièce; 

ce ba in reçoit ensui te u n p e u d e composit ion de Saxe qu i le teint légère

m e n t en ver t . L'étoffe doit ê t re maniée v ivement p o u r la répart i t ion égale 

d e la cou leu r et m a i n t e n u e p e n d a n t deux heures d a n s le ba in porté à 

l 'ébull i t ion ; on t e r m i n e en p longeant les tissus d a n s un second bain 

pare i l au p remie r , mais dans lequel on a fait en t r e r t rois fois p lu s de bois 

j a u n e que d a n s le p remier . 
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Ainsi, toutes les nuances d e v e r t peuvent ê t re ob tenues avec le bois 

jaune et le b leu d e S a x e , qui est u n e dissolution d e 10 part ies d ' indigo 

dans 60 pa r t i e s d 'acide sul fur ique . 

COULEURS OBTENUES PAR LE MÉLANGE DU ROUGE , DU JAUNE 

ET DU BLEU. 

Par le mélange d e ces trois couleurs primit ives, on réal ise des nuances 

qui peuvent ê t re classées en raison d e la couleur pr imit ive dominan t e . 

Ainsi le j aune p rodu i r a le bronze, Y olive et les nuances diverses qu i en 

découlent. 

On obtient le bronze en p longeant la laine dans u n ba in de gaude , d e 

bois j aune , d 'a lun et de t a r t r e , qu 'on maint ient en ébull i t ion p e n d a n t 

trois heures : la la ine est ret i rée de ce bain et portée à la cave où on la 

laisse p e n d a n t six j ou r s ; on la lave, on lui donne le fond d e j a u n e et d e 

rouge au moyen d ' u n bain dans lequel en t ren t u n e nouvel le p ropor t ion 

de gaude et de la garance ; on réi tère le lavage et l 'on p longe la laine 

dans une cuve de b l eu . 

L'olive exige que la laine reçoive d ' abord un fond de b leu , puis on la 

soumet p e n d a n t q u a t r e h e u r e s à l 'ébull i t ion dans u n ba in contenant d e 

l 'alun, d u sumac , d u bois j aune , de la suie et d u campêche ; après l 'avoir 

retirée d u bain , on y ajoute u n e peti te propor t ion de protosulfate de fer 

et l 'on rep longe de nouveau le tissu dans le ba in . On obt ient par les 

mêmes p r o c é d é s , le vert de myrte, le réséda, la noisette et d ' au t re s 

nuances dans lesquelles le j a u n e domine . 

Le marron part icipe su r tou t de la couleur rouge . On obt ient cette 

nuance en p r é p a r a n t u n ba in de gaude et de bois j a u n e m o r d a n c é avec 

l 'alun et la c rème de t a r t r e : après u n e ébull i t ion d e trois h e u r e s dans-

ce bain, l'étoffe est por tée à la cave p o u r y res ter hui t jou r s ; o n lave et 

l'on garance l'étoffe avec u n e légère ébull i t ion ; la laine est ensui te passée 

à une cuve de b leu , d 'où on la re t i re lorsqu 'e l le est suffisamment n u a n 

cée. P o u r obtenir u n e n u a n c e p lu s foncée, après le garançage on ajoute 

au bain d u campêche , d u sumac , d u sulfate de p ro toxyde de fer, e t l 'on 

y maint ient la laine à l 'ébulli t ion p e n d a n t deux heures . C'est en sui

vant u n procédé à peu près semblable qu 'on obtient les couleurs can

nelle, brun et terre d'Egypte. 

Le brun marron se p rodui t en ma in t enan t la laine p e n d a n t trois heu res 

dans u n bain boui l lant composé d e noix de ga l le , d e bois, d e s a n t a l , 

de Brésil j a u n e et de garance, et en ajoutant après cette p remière opéra 

tion , appelée engallage, d u bois de Campêche et du sulfate de p ro toxyde 

de 1er. 

Le noir, formé par la réunion des trois couleurs pr imi t ives , se p rodui t 

par le méhnged<* l 'indigo, d e plusieurs substances susceptibles d e donne r 
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d u j a u n e et d u t a n n i n , de noix d e galle, de sumac , d e sulfates d e 1er et 

d e cuivre , d 'acétates d e cuivre et d e fer, de c rème de ta r t re , etc . 

Le noir de Sedan est considéré c o m m e le p lu s beau et le p lus d u r a b l e . 

On le donne aux étoffes qu i ont r eçu d ' abord u n fond b leu dans des 

cuves d ' indigo ; l'étoffe, soigneusement lavée, est por tée d a n s u n bain 

de s u m a c et de c a m p ê c h e , o ù elle doit subi r u n e macérat ion de trois 

h e u r e s à 80" ou 90°. Au bou t de ce t emps , on la re t i re p o u r verser dans le 

bain d u sulfate d e pro toxyde d e fer d a n s la p ropor t ion de 335 g rammes 

pa r m è t r e d'étoffe : celle-ci , p longée d a n s le ba in , doit y subir pendan t 

u n e h e u r e l 'action d ' u n e t empé ra tu r e de 38". Après avoir répété trois fois 

cet te opérat ion, on obtient le noir avec tou te son intensi té . 

On te in t su r p lus i eu r s points de la F rance des étoffes de laine en noir 

pet i t teint , moins sol ide que celui de Sedan et deLouv ie r s . La base de blell 

est donnée p a r le bois de Campêche et les sels de peroxyde de fer ; c'est 

s u r t o u t p o u r ce genre de t e in tu re qu ' i l faut employer des substances riche* 

en t a n n i n , telles q u e la noix de galle, le s u m a c , e tc . Dans quelques 

fabr iques , on emploie beaucoup plus d e mat ières colorantes , et Ton fait 

usage d u ve rde t d a n s la propor t ion de 1 d e ce sel p o u r 100 d'étoffe. 

Dans le noir de Genève, on emploie d u sulfate de cuivre dans le r a p 

p o r t de 3 p o u r 100 d'étoffe. 

Le noir de Cannes, don t on a fait un secret, se p r é p a r e comme les 

no i r s précédents ; seu lement on ajoute dans le p remie r bain d u sulfaté 

d e zinc qui a la p ropr ié té d e précipi ter la dissolution d e caWpêche etl 

b l e u . 

Depuis que lques années , on se sert , p o u r obteni r des noirs d ' u n e grande 

solidité, d ' u n ba in d e b ichromate de potasse chauffé de 40° à 50°, et dans 

leque l on fait passer les étoffes te intes en campêche et en fer. Le balfl 

doi t ê t r e e x t r ê m e m e n t faible. Ce no i r est des p lu s beaux et des moins 

coû teux . 

Noir sur soie. — C'est au m o y e n d ' u n e combinaison de fer au m i n i 

m u m et de t ann in qu 'on obt ient cet te n u a n c e ; p e n d a n t longtemps on a 

employé p o u r l 'engallage d e la noix d e galle. 

M. Michel a subst i tué à la noix d e ga l le u n extrai t de bois de châ ta i 

gnier , qu i p r o d u i t d e t rès bons résul ta ts et qu i offre su r la noix d e galle 

u n e économie d e 50 p o u r 100 . L'engallage s 'opère dans des cuves de 

cuivre dans lesquelles on laisse p longer p e n d a n t qua t r e heures la so le , 

qu i en sor t avec la n u a n c e j a u n e n a n k i n . C'est d a n s cet état qu 'on la 

p longe , après l 'avoir lavée , dans le bain d e sel de fer élevé à la t e m p é r a 

t u r e de 90°. 

Les sels de fer employés sont le sulfate d e p ro toxyde et le pyrol igni te ; 

le bain contient encore de la l imaille de fer et d u sulfate de cuivre . Le 

ba in , ap rès avoir reposé que lque t emps , a b a n d o n n e au fond de la c h a u 

dière des substances pesantes inutiles a l a ' t e in ture ; mais il t ient en s u s -
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pension le t anna te d e fier qu i s'est produi t . On lui donne la densité n é 

cessaire au moyen de la gomme et de la dex t r ine . Les sulfates de fer 

décomposés abandonnen t leur acide : pour préveni r l eur réaction su r 

la soie, on ajoute Su ba ih d u sous-acétate ou de l 'oxyde de p l o m b . 

La soie, en sor tant de ce b a i n , a u n e couleur rousse qui passe bientôt 

au noir par l 'exposition à l 'air. P o u r obtenir u n e bel le nuance , on est 

souvent obligé de r ecommencer j u squ ' à cinq ou six fois cette opérat ion. 

On donne quelquefois au noir sur soie u n reflet b leu au moyen d u 

bleu Raymond et d ' u n e teinte de violet et de j a u n e . 

Pour la t e in ture en noi r d u l in et d u coton, on procède généra lement 

comme nous l 'avons ind iqué p o u r la la ine . Cependant on obt ient aussi 

un noir foncé en p longean t les tissus dans Une décoction de par t ies égales 

de noix de galle et de campêche , et en les soumet tan t p e n d a n t deux ou 

trois heures à l 'action d ' un bain à 90°, dans lequel on a fait d issoudre 

1/15 de pyrol igni te de fer. E n réduisan t de moitié les p ropor t ions d e 

noix de gal le , de campêche et d e pyrol igni te , on obtient le gris et toutes 

ses dégradat ions. 

Les différentes mat ières qu i en t ren t dans la t e in tu re en noir jduent u n 

rôle dont on peu t expl iquer l ' inf luence, soit p o u r la p roduc t ion de la 

couleur noire e l l e -même , soit p o u r sa stabilité. 

L'acide gal l ique et le sel de fer au m i n i m u m donnen t u n composé 

soluble susceptible de péné t r e r dans l ' intér ieur des pores d e l'étoffe et d 'y 

déposer, a u contact d e l 'air, des flocons d ' u n b leu violet qui , à p r o p r e 

ment par ler , const i tuent le fond du noir . 

11 faut modifier cette cou leur qui est t r op violette. C'est d a n s ce b u t 

que l 'on emploie le sumac , le bois j a u n e et la gaude , qui , i n d é p e n d a m 

ment de la mat ière as t r ingente qu ' i ls peuven t contenir dans u n e p l u s ou 

moins g rande propor t ion et qu i p rodu i t d u noir avec le sel d e fer, d o n 

nent u n e mat iè re j a u n e qu i dé t ru i t la cou leu r violette d u noir . 

Pour conserver au hoi r sa stabilité et empêcher q u e la destruct ion des 

acides organiques qui le const i tuent ne lui fasse p r e n d r e une te inte rousse 

due à l 'oxyde d e 1er mis en l iberté , on lui donne avant la te in ture en 

noir u n pied de b leu de cuve don t la couleur neutra l ise l 'o rangé de l 'oxyde 

de fer. 

Enfin l 'emploi d u sulfate de cuivre et d u campêche , qui , comme n o u s 

l'flvdhs VU a u x bleus r e m o n t é s , d o n n e n t u n e couleur b leue , p rodui t le 

même résul ta t q u e l ' indigo. 

11 est p robab le que la c rème de t a r t r e , que l 'on emploie dans la c o m 

position d u noir , change u n e par t ie d u sulfate de fer en t a r t ra te , qu i est 

p lus facilement décomposable p a r les acides organiques d e la noix de 

galle et des matières as t r ingentes que n e le serait le sulfate d e fer l u i -

m ê m e . 

Dans chaque atelier d e t e i n t u r e , on a u n e forme dite au noir, qui sert 
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Sulfate de fer. 2 kilogrammes. 

On verse sur ce sel vin bain qu i a bouill i d eux ou trois heu res avec : 

On brasse le mélange , le sulfate d e fer se dissout et p rodu i t le gallate de 

fer. On agite deux ou trois j ou r s , puis on laisse déposer . 

Les gris se font en a l u n a n t la laine p réparée au ca rbona te de soude . 

I l es t b o n d e me t t r e u n e m o i n d r e propor t ion de t a r t r e , u n seizième 

e n v i r o n , pu is après le lavage on -pieté de b leu avec le ca rmin d ' indigo , 

on rince le tissu ; on fait un nouveau bain dans leque l on verse u n cassin 

( vase contenant environ 2 k i logrammes) de t o n n e au noir , et on lisse la 

laine à 75". Si le gris devait ê t re j a u n â t r e , on pour ra i t ajouter u n peu de 

décoction de gaude ou de g a r a n c e , mais cette de rn iè re substance lui 

enlève de la légère té ; la cochenille donnera i t d u r o u g e : on voit que l'on 

p o u r r a à volonté obtenir des gris rougeât res , j aunâ t r e s ou b leuâ t res , et 

les foncer p lu s o u moins , suivant la quant i té d e bruniture q u e l 'on ajou

tera au ba in . 

P o u r obtenir des gris clairs su r coton, il est indispensable d 'ajouter de 

l 'acétate d ' a lumine q u i a p o u r b u t d e d o n n e r u n e te inte violacée; il est 

bon aussi de se servir d 'acétate de fer au lieu de pyrol igni te . 

On fait encore sur coton de beaux fonds p o u r la t e in ture , qui sont : le 

chamois, le vert-mer, le rouille, et le bistre. 

Ces couleurs sont dues à la fixation des oxydes métal l iques , tels que 

l 'oxyde de ch rome , l 'oxyde de fer et l 'oxyde d e manganèse . 

L 'a r t d ' impr imer les couleurs sur les t issus consiste à fixer u n e ou 

p lus ieurs couleurs sur cer tains points dé te rminés de leur surface. 

L' impression su r t issus est u n e opérat ion délicate ; elle présente su r tou t 

de g randes difficultés lorsque les tissus sont formés pa r l 'association de 

fibres textiles d e n a t u r e différente, et qui on t p o u r les couleurs u n e affi

nité inégale. 

Les t ra i tements pré l iminaires q u e l 'on fait subi r à u n e étoffe dest inée 

à la t e in ture p r o p r e m e n t dite n e sont pas suffisants p o u r u n t issu qui 

Campêche. . 

Sumac . . . 

Noix d e galle. 

15 kilogrammes. 

4 

5 

I M P R E S S I O N S U R TISSUS. 

à r aba t t r e les couleurs et à faire des gr is . E l le est ainsi mon tée . Dans u n e 

feuillette on me t : 
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doit être soumis à l ' impression. Ce dern ie r , é t a n t blanchi p a r les p r o c é 

dés ordinai res , n e reçoit les couleurs q u ' a p r è s avoir été soufré, rasé et 

grillé. 

Soufrage. — Le soufrage consiste à expose r les tissus h u m e c t é s à l ' ac 

tion d u gaz acide sulfureux produi t pa r la combus t ion d u soufre. L e sou

frage se pra t ique o rd ina i rement en fabr ique dans des c h a m b r e s bien 

calfeutrées de 5 mèt res de côté su r 6 d 'élévation ; les tissus sont disposés 

avec soin p o u r que toutes leurs part ies so ient en contact avec le gaz. Du 

soufre b rû l an t dans des capsules est in t rodu i t dans ces c h a m b r e s pa r des 

ouvertures prat iquées aux angles inférieurs d e la pièce, et la combus t ion 

est ent re tenue au moyen d 'ouver tu res à c lape t placées a u x ang les supé

rieurs du b â t i m e n t , pa r lesquelles on renouve l l e l 'air. 

On a proposé de subst i tuer au gaz acide sul fureux u n e dissolut ion de 

cet acide dans l 'eau, qu i aura i t l 'avantage d e n e pas laisser d a n s les pores 

de l'étoffe d u gaz acide sulfureux qui se change , à la l ongue , en acide 

sulfurique et dé te rmine l 'al tération et la décolorat ion de l'étoffe. Mais ce 

procédé, proposé il y a près d 'un demi-siècle par Oreil ly, n ' a r e ç u encore 

aucune application. 

On passe les petites pièces d e laine et de soie au soufre, en les s u s p e n 

dant dans des paniers coniques , en tourés d e toile et placés a u - d e s s u s de 

fourneaux dans lesquels on b r û l e de la fleur de soufre. 

Rasage . — Le rasage a p o u r effet d ' en lever les poils et les duvets 

formés pendan t les opérat ions d u b l a n c h i m e n t , et qui p e u v e n t nu i r e à 

la pure té des contours d u dessin qu 'on app l ique à la surface des tissus. 

On rase les étoffes au m o y e n d ' une m a c h i n e n o m m é e tondeuse, don t la 

pièce principale est u n cyl indre t o u r n a n t avec u n e g r a n d e vitesse su r son 

axe, et a r m é de couteaux en hélice qu i séparen t le duvet . 

Gri l lage. — Après le rasage, les tissus subissent o rd ina i r emen t u n e 

opération destinée à enlever tout le duve t qu i peu t avoir échappé a u rasage ; 

on la n o m m e grillage. P o u r gr i l ler u n e étoffe, on la fait passer t rès r a p i 

dement su r u n e p l aque méta l l ique chauffée au rouge b l a n c , o u bien on 

l'expose au-dessus d e tubes de p lomb , percés de t rous p re sque capillaires, 

d'où s 'échappe u n e f lamme cont inue a l imentée p a r d e l 'alcool en c o m 

bustion ; souvent aussi on la présente à la f lamme d u gaz de l 'éclairage. 

Quel que soit le procédé employé p o u r le gri l lage, il exige d e la p a r t 

de l 'ouvrier de la dextér i té et de l ' intel l igence. Le t isserand de toiles 

communes gril le ses étoffes en passant sur les pièces t endues u n e poignée 

de pail le enf lammée. 

Épaissîssage. — En te in ture , p o u r déposer u n e mat ière colorante s u r 
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u n e étoffe, o n plonge s implement cette étoffe dans u n e dissolution de la 

mat iè re co lo ran te ; mais dans l ' impress ion, où la cou leur doit ê t re app l i 

quée sur des points dé te rminés du t issu, il faut de tou te nécessité : 

1 0 Ou q u e le m o r d a n t soit r e n d u visqueux, afin qu ' i l occupe u n e place 

dé te rminée s u r l'étoffe, et que , p a r suite, la couleur fie se fixe qu 'aux 

endroi ts voulus ; 

2° Ou bien que la couleur soit épaissie ; a u t r e m e n t elle subirai t b i en 

tôt u n e action phys ique dé te rminée p a r la force a t t ract ive et Capillaire 

d u tissu, qui , d o n n a n t lieu à des infil trations d e mat iè re colorante eft 

zones p lus ou moins concentr iques et à des tons essentiel lement différents, 

enlèverai t aux formes leur régular i té et à la couleur e l le -même sa l iuahce 

na ture l le . 

Les substances qu i servent à c o m m u n i q u e r cette viscosité aux h i o r -

dan ts et a u x couleurs ont r eçu le n o m d'épaississants. 

Les pr inc ipaux épaississants sont : 

La gomme Sénégal, 
L'amidon, 
La gomme adragante, 
L'amidon grillé, 
La léiocome (fécule grillée), 
IA dextrine. 

Aux épaississants que n o u s venons de citer, il faut ajouter : 

La terre de pipet qu ' on emploie n o n - s e u l e m e n t p o u r préveni r le retrait 

t r op b r u s q u e d ' u n e couleur qui contracterai t le t issu, mais encore pour 

s 'opposer au coulage d ' une couleur t r op cla i re , et l a main ten i r su t le 

point m ê m e où elle a été déposée, et enfin p o u r a ider au net toyage dé la 

cou leur , qu 'e l le r end toujours p lus a t taquable pa r l ' eau. 

La gélatine, qui a p o u r effet d e d o n n e r p lus d e corps à la cdüleli í , 

sans a u g m e n t e r sens iblement le poids de la mat iè re solide qui l'épaissit, 

tout en c o n t r i b u a n t , p a r les modifications qu 'e l le ép rouve en présence 

d ' u n ac ide , à r e n d r e cet te couleur hyg romé t r ique , 

D a n s le m ê m e b u t et p o u r éviter la coagulat ion d ' u n e couleur , on 

emploie aussi le ch lo ru re et l 'azotate d e z inc , et enfin le saccharttte de 

chaux . 

11 faut avoir égard dans l 'épaississage : 

I o A la t e m p é r a t u r e qu 'exige l 'épaississant ; 

2° A l 'état de saturat ion de la l iqueur ; 

8° Aux doubles décomposit ions qui peuven t avoir lieu ; 

k ° Au degré d e consistance q u e doit avoir la cou leur à impr imer ; 

5° A l ' intensité de la n u a n c e q u e l 'on veut obtenir ; 

6° A la couleur de l 'épaississant ; 

7° A la superposit ion d e s couleurs . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ÉPAISSISSAGE. 587 

Après avoir fait connaî t re la n a t u r e des épaississants, nous al lons dire 

quelques mots de leur emploi : 

Gomme Sénégal. — On la dissout o rd ina i rement dans l ' eau , on en 

passe au t amis la solution concen t rée , puis on l 'ajoute dans des p r o p o r 

tions déterminées aux couleurs qu' i l s'agit d'épaissir. P o u r éviter certains 

accidents, on fait d ispara î t re les impure tés qu i souillent la gomme en la 

lavant préa lablement à l 'eau froide; mais il est cependant des circon* 

stances où on la fait d issoudre d i rec tement dans la couleur ou le m o r d a n t 

que l'on veut épaissir. 

L'amidon s 'emploie de deux manières : tantôt on en forme avec de 

l'eau un empois qu 'on délaie ensuite dans la couleur ; tantôt , au contraire , 

on l 'emploie d i rec tement . 

Dans ce dern ier cas, l 'opérat ion se fait à feu n u dans des chaudières de 

cuivre, ou bien, si l 'on veut éviter les al térat ions de la couleur sur les 

surfaces de chauffe, dans des vases à double fond chauffés à la vapeur ; 

on doit toujours r e m u e r avec soin à l 'aide d ' une spatule de bois . 

La farine s 'emploie c o m m e l ' amidon ; il n ' en est pas de m ê m e de 

Yamidon grillé. Quand il s'agit d ' employer ce dern ie r co rps , on ajoute 

peu à p e u , à la quant i té nécessaire pour épaissir u n certain vo lume de 

couleur, une port ion de ce vo lume suffisante p o u r former u n e pâ te mol le 

qu'on travaille long temps , et que l 'on amène ensuite au degré de viscosité 

voulu, en y a joutant le res te de la couleur . 

On emploie la gomme adragante soit en mucilage, soit en p o u d r e ; dans 

le premier cas, on la fait t r e m p e r dans un vo lume donné d ' e a u , où elle 

se gonfle, puis on l 'ajoute à la couleur ; dans le second, on l ' incorpore au 

liquide coloré, après l 'avoir délayé avec un peu d'alcool. 

Voici les rappor ts dans lesquels ces épaississants en t ren t dans la c o m 

position des couleurs : 

Pour 1 l i tre de couleur à épaissir, on p r e n d : 

De 150 a 170 grammes d'amidon ou farine ; 
500 à 800 grammes d'amidon grillé ; 
280 à 350 grammes de gomme Sénégal 5 
25 à 35 grammes de gomme adragante. 

On doit passer au tamis d e soie toutes les couleurs , su r tou t celles qui 

sont destinées à ê t re impr imées au rouleau , soit pour en séparer les i m p u 

retés que pouvai t renfermer l 'épaississant, soit pour dé t ru i r e les g r u m e a u je 

qui donnen t lieu à l e s accidents fâcheux. 

L'épaississant qui accompagne la couleur lors de l ' impression doit p lus 

tard ent ra îner avec lu i u n e par t ie de cette couleur . Ce par tage de la 

matière co lorante en t re l 'épaississant et le tissu est propor t ionnel à la 

quant i té d'épaississant employée, et, pa r conséquent , peu t ê t re a p p r o x i -
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Puisque l 'épaississant peu t ê t re mélangé soit avec le m o r d a n t , soit 

avec la mat iè re colorante , il existe nécessairement deux modes pa r t i cu 

liers d ' impression : 

Le p remie r consiste à appl iquer u n m o r d a n t épaissi aux endroi ts sur 

lesquels la cou leur doit ê t re fixée, à p longer l'étoffe dans u n bain colo

r a n t et à la soumet t r e ensuite à u n lavage convenable : les part ies m o r -

dancées restent seules colorées. Cette mé thode , qui n 'es t q u ' u n genre par

ticulier de te in ture , ne peu t d o n n e r que des dessins un i formément colorés. 

Le second procédé consiste dans l 'application de la mat ière colorante 

épaissie su r l'étoffe, au moyen de cyl indres ou de p lanches gravées. 

Mordancage . — Les m o r d a n t s don t on se sert en impression doivent 

r éun i r les condit ions suivantes : 

1° F o r m e r des sels solubles dont l 'acide puisse ê t re facilement séparé ; 

2° P r o d u i r e avec la mat iè re colorante une combinaison insoluble et 

inal térable . 

Les acétates d o n t la base est : 

Pour rouge et rose, de l'alumine , 
Pour noir et violet, de l'oxyde de fer, 
Pour vert et gris, de l'oxyde de chrome, 
Pour puce, enfin, un mélange d'alumine et de fer, 

remplissent toutes ces condit ions : en effet, ces sels sont solubles dans 

l 'eau ; les bases qui en t ren t d a n s leur composition présenten t à la fois 

u n e g rande affinité p o u r les tissus et la mat iè re colorante ; de p lus , l 'acide 

qu ' i l s a b a n d o n n e n t n 'exerce a u c u n e action sur les fiUres textiles. 

Nous d o n n o n s ici la composit ion des pr incipales couleurs obtenues 

avec ces divers m o r d a n t s , en y jo ignant la composition d u b r u n d e cachou 

qu i , associé à ces cou leurs , p rodu i t des effets précieux dans les variations 

q u e peu t recevoir un dessin p r épa ré p o u r la te in ture en ga ranc ine . 

ma t ivement apprécié p o u r chaque épaiss i ssant , en consu l t an t l 'ordre 

dans lequel n o u s avons r angé les substances d o u é e s d u pouvoir d ' é 

paissir . 

L o r s q u ' u n e g r a v u r e en creux est usée pa r u n fréquent emploi , elle 

fournit moins à l ' impression, la couleur alors doit ê t re p lus é tendue. 

Aussi dans les ateliers d ' impression au rou leau , ou ajoute à la couleur 

p réparée , soit de l 'épaississant, soit de l 'eau, suivant q u e la g ravure a 

p lu s ou moins de profondeur . L 'hab i tude fait connaî t re facilement aux 

ouvr iers les propor t ions d a n s lesquelles doivent ê t re faits les mélanges 

p o u r obtenir les teintes vou lues . 
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Rouge. R, (1) 

Amidon 220s f,50 
Acétate d'alumine à 10° (2). 600 gram. 
Sainte-Marthe à 20° . . . . 10 grain. 
Bichromate de potasse . . . 2sr,50 
Acide pyroligneux 480 gram. 

Ajouter à froid ; 

Protoehlorure d'étain. 
Acétate de plomb.. . 

15 gram. 
60 gram. 

IVolr, B. 

Acétate de fer à 15° . . . . l n , , 800 
Arséniate de soude à 500 gr. 

par litre. 0'",300 
Acide pyroligneux O u ,,308 
Amidon grillé l k i l , 500 

Pace. B. 

Amidon 
Acide pyroligneux . . . 
Acétate d'alumine à 10° 
Sainte-Marthe à 20° . . 
Bichromate de potasse. 
Acétate de fer a 15° . . 
Acétate de plomb . . . 

240 gram. 
0 l i ( ,480 
0H t ,480 

10 c. c. 
2«r,5 
0 m ,280 
0 k i l ,070 

Rose. B. 

Amidon 
Eau 
Acide acétique à 2° 7 . . 
Acétate d'alumine à 10° 
Sainte-Marthe à 20° . . 
Bichromate de potasse. 

Ajouter à froid : 

Acide pyroligneux . . . 

200 gram. 
260 gram. 
400 gram. 
100 gram. 

0«r,05 
l« r,25 

2«%50 

Violet. B. 

Acétate de fer à 15° (3) . . 1 litre. 
Acide arsénieux, dissolu

tion saturée 0 n t,200 
Épaississant à 0er,500 pour 

2 litres d'eau 12 litres. 

Brun de cachou. B. 

Amidon 400 grain. 
Léiocome * 400 grarn. 
Cachou 400 grain. 
Acide acétique à 20° i . . . 2 n , ,400 
Chlorhydrate d'ammoniaq. 400 grani. 
Acétate de cuivre 100 gram. 

Dans la recette rouge R, le bois de Sain te-Marthe forme la fausse cou~ 

leur, don t l 'emploi sera expl iqué p lu s loin ; le ch romate développe cet te 

couleur p a r oxydat ion ; le sel d 'é ta in d o n n e au rouge et a u rose p lus d e 

vivacité et le préserve , en o u t r e , d e l 'action d u fer dans les opéra t ions 

de la t e in tu re . 

L'arsénite d e soude agit pa r l 'acide arsénieux, qu i figure dans les p lu s 

anciennes recet tes p o u r violet, et don t l 'action s u r le m o r d a n t d e fer est 

favorable. 

Enfin l 'acétate de p l o m b , a jouté a u rouge et au puce , a p o u r b u t d e 

saturer le m o r d a n t dans une cou leu r concent rée ; cette sa tura t ion cesse 

d'être nécessaire dans u n m o r d a n t faible tel q u ' u n m o r d a n t p o u r rose . 

(1) La lettre R, placée en regard du nom des couleurs, indique que ces couleurs 
ont pour rouleau. 

(2) Acétate d'alumine à 10". 

Alun . . ^ . ...........240 gram. 

Acétate de plomb 180 gram. 

Eau 600 gram. 

Le sulfate de plomb qui prend naissance doit 

être séparé par fiUralion. 

(3) Acétate de fer à 15 · . 

Sulfate de fer. 400 gram. 

Aoétate de plomb 600 gram. 

Acide pyroligneux l'^SOO 

On sépare le sulfate de plomb qui se produit. 
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pau , « . 70,00 
Bitfitiline „ 1,60 
Matière biliaire Q,6ft 
Résine verte et acides gras ( butyrique, oléique et inarga-

rique) , , , . . . 1,52 
Albumine 0,40 
Matière fibreuse 24,08. 
Matières salines, carbonates, phosphates, chlorure, silice , 

ammoniaque et fer 2,00 

Le choix de la bouse n e paraî t pas indifférent ; celle d ' an imaux nour r i s 

avec d u fourrage semble mér i t e r la préférence. 

Le bousage se pra t ique dans deux cuves rempl ies d 'eau, contenant d e 

6 à 7 p o u r 100 de bouse . Au bain d e la p remiè re cuve, on ajoute de la 

craie en quant i té suffisante p o u r s a tu r e r l 'excès d 'ac ide q u e certains 

m o r d a n t s abandonnen t sur les tissus ; la seconde cuve n e contient que 

d e l 'eau et de la bouse . La t e m p é r a t u r e des ba ins varie avec les différents 

m o r d a n t s et avec la n a t u r e des tissus. 

Le procédé employé p o u r opérer l 'é l imination d e l 'acide acétique et 

la combinaison de l 'oxyde avec le t issu consiste à suspendre les étoffes 

d a n s u n e espèce d e c h a m b r e n o m m é e chambre à oxyder, qu i est remplie 

4 'a i r sa turé d 'humid i té p a r de la vapeur d 'eau . Il est p robab le que cet 

ail", offrant de l 'eau d e combinaison à l 'acide acét ique en échange d e sa 

base , favorise ainsi le dégagement d e cet ac ide . Quoi qu'i l en soit, l ' h u 

mid i té d e l 'air est indispensable à la réact ion, ca r l 'expérience a prouvé 

q u e la décomposi t ion de l 'acétate n e s 'opère pas dans u n air sec. 

La fixation d u m o r d a n t dans la c h a m b r e à oxyder a r eçu le nom 

à'aérage. 

Comme les mordan t s sont incolores ou peu colorés au m o m e n t de leur 

application, on n e pour ra i t en conserver la t r a c e su r les t issus, si l'on 

n 'avai t eu le soin d e les colorer avec u n e subs tance capable de résister 

au lavage, et q u e l 'on n o m m e fausse couleur. 

D é g o m m a g e . — Avant d e soumet t re les tissus mordancés à l ' impres

sion, on l eu r fait subir u n e Opération qu i a p o u r b u t d 'en lever la p lus 

g r a n d e par t ie des substances solubles qu i on t servi à épaissir le mordan t , 

et d e séparer les petites quant i tés de m o r d a n t qu i n 'on t pas contracté de 

combinaison avec l'étoffe. Cette opérat ion est désignée sous le n o m de 

dégommage. On la p ra t ique en immergean t les tissus dans un bain à 

40° ou 60°, contenant , soit un mélange de phospha te de soude et de p h o s 

pha t e de chaux , soit des arséniates ou des silicates alcalins, d u sel a m m o 

niac ou du bicarbonate d e soude , enfin de la bouse d e vache. 

Nous t ranscr ivons ici l 'analyse de la bouse d e vache, p a r M. Morin : 
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Ypjei íes t ra i tements q u e subissent les étoffes dans les deux modes 

d/impression que nous avons indiqués . 

Impress ion , genre teinture. 

Quelle que soit la ma t iè re colorante qui devra se combiner aveo les 

mordants , la p remiè re condition à rempl i r est d e n 'é lever que g r a 

duellement la t e m p é r a t u r e du bain colorant , afin d 'obtenir une tein

ture égale. Il faut, en ou t re , éviter de pro longer l 'action mécanique 

sur les tissus, car cet effet se t r adu i t par un affaiblissement clans l 'éclat 

des couleurs . Ces deux condit ions, indispensables à observer dans la 

fixation des mat ières colorantes , s 'appl iquent à la garance et à ses dérivés 

plus qu ' à tout au t re produi t t inctorial ; aussi n e pour r ions -nous donne r 

une idée p lus exacte de l ' impression genre te in ture , qu ' en décrivant ici la 

conduite d ' une te in ture des genres garances . 

Genre garancine. — Les tissus mordaneés sont plongés dans u n bain 

de te in ture qu i accuse 35", et que l 'on chauffe de d e m i - h e u r e en d e m i -

heure ju squ ' à 60°, 70°, et m ê m e j u s q u ' à ébull i t ion. Lorsque les m o r 

dants sont suffisamment sa turés de t e i n t u r e , on por te les tissus aux 

roues à laver , où, les étoffes sont"bat tues, injectées d 'eau et débar ras 

sées de la p o u d r e t inctoriale adhé ren t e à leurs fils. On les passe 

ensuite à l 'eau de son p o u r faire le b l anc , p o u r les dépouiller comme 

on dit en fabrique, pu i s on les in t rodui t d a n s u n apparei l n o m m é h y d r o 

extracteur, don t la construct ion ingénieuse pe rme t , au moyen de la force 

centrifuge, d ' amene r une pièce d'étoffe ru isse lante d 'eau, à n 'en p lus 

contenir q u e 35 à 40 p o u r 100, qu 'on enlève enfin pa r u n séchage à l 'air 

chaud ou froid. Dans cet état, et ma lg ré le passage à l 'eau de son, le 

blanc n 'es t pas encore par ia i t . Une opérat ion fort s imple , in t rodui te 

depuis que lques années dans la fabrication d u genre garancine, d o n n e 

au b lanc tou te la pu re t é désirable . Cette opérat ion est le chlorage au 

rouleau. E l le s 'exécute à l 'aide d 'un rou leau mil le points qui , pa r s a 

g ravure m ê m e , t r anspor t e su r toute la surface d u tissu u n e couche d e 

bain décolorant qu i le pénè t re de pa r t en pa r t . Ce bain est u n e dissolu

tion d 'hypochlor i te d e chaux à I o , q u e l 'on a légèrement azurée p a r 

de l ' o u t r e - m e r . 

Après u n e dessiccation p r o m p t e , on r e m a r q u e q u e le b l a n c seul a été 

mouil lé ; le dessin coloré n e l'est pas , en sor te que , sans affaiblir la cou

leur impr imée et teinte, ce qui est essentiel, le b l anc a été a m e n é à son 

dernier degré de pu re t é . 

La pièce d'étoffe ayant alors la nuance que l 'on veut obtenir , peut ê t re 

lavée, séchée et envoyée à l'apprêt, opérat ion délicate, qui consiste à fou-

larder la pièce d'étoffe dans de l 'eau d e g o m m e ou d e fécule, qui d o n n e 
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AVIVAGE. 

Plus ieurs couleurs , en sor tant d u bain d e te in ture , n e présentent pas 

la n u a n c e et l 'éclat q u e l 'on veut obtenir ; il faut a lors les soumet t re à 

un t ra i tement part icul ier , n o m m é avivage des couleurs, et qu i s 'applique 

p lus spécialement au rouge d 'Àndr inople , aux roses et aux violets de 

ga rance . L'avivage consiste, quan t au rouge d ' À n d r i n o p l e , dans une 

exposition au p r é et u n e ébulii t ion pro longée avec de l 'eau chargée de 

soude, d e savon ou d e b ich lo ru re d 'é tain. L'avivage d u violet, d u puce 

et des couleurs garancées s 'opère sous l ' influence d e la potasse, du 

chlore ou du savon. P o u r les roses, on passe dans un bain savonneux. 

Parfois aussi les cou leurs présenten t après la t e in ture des nuances 

différentes de celles qu 'e l les devraient avoir . On peu t a lors modifier 

l eu r s te intes à l 'aide d e cer tains sels. 

Î
de la gaude, 
du quercitron, 
et du sumac. 

L'alun éclaircit. 
Le sulfate de fer rembrunit. 
Le chlorure d'étain communique une teinte jaune. 
Les sels de cuivre communiquent une teinte bleu-verdâlre. 

(M. DUMAS.) 

Impression, genre application. 

La laine p u r e , destinée à recevoir d u b leu de France , les toiles de lin, 

de chanvre , de coton, s u r lesquelles on doit app l iquer la couleur au 

rou leau ou à la p lanche , subissent toujours u n e prépara t ion part icul ière . 

On foularde deux fois de suite les toiles de lin et de chanvre dans un 

ba in de s tanna te de soude, m a r q u a n t 10" ou 12° à l ' a r éomèt re ; on les 

passe ensui te .dans l 'acide sulfurique à 1", et, après les avoir in t rodui tes 

p e n d a n t u n e à deux minu te s dans une eau contenant en volume 

U pour 100 d 'hypochlor i te de c h a u x , on les lave pendan t t rois j ou r s à 

g r a n d e eau. 

La laine p u r e et les tissus d e coton sont foulardés à deux reprises dans 

u n e dissolution formée d e : 

Eau froide 
Protochlorure d'étain 
Acide sulfurique. . . 

100 litres. 
7 kilos. 

500 grammes. 

u n certain corps au tissu. Le m ê m e procédé s 'applique aux teintures 

opérées avec la cochenil le, le querc i t ron , le bois r o u g e et le campêche. 
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abandonnés ensuite au repos, pendan t deux heures , lavés à g rande eau, 

passés à l 'hypochlori te de chaux et ba t tus après u n dernier lavage. 

On peut alors appl iquer les couleurs su r les différents tissus, soit à 

l'aide de planches, soit au moyen de rouleaux. 

Il existe deux espèces de planches : 

1° Le bloc, pièce de bois gravée en relief, et sur laquel le on a souvent 

formé les dessins en y fixant des fils ou des lames de lai ton. 

2" planche plate ou p lanche de cuivre, de m ê m e la rgeur q u e l'étoffe, 

et sur laquelle sont gravés en c reux les dessins à impr imer . 

Les rouleaux sont des cyl indres de cuivre gravés en creux, au moyen 

desquels les étoffes se t rouvent imprimées d 'une manière cont inue dans 

toute leur l a rgeur . 

La disposition des planches ou des rou leaux doit ê t re telle, que la 

couleur épaissie remplisse seu lement les creux ou n e couvre q u e les 

reliefs et s 'étale d ' u n e maniè re régul ière su r l'étoffe. 

Les couleurs destinées au rouleau ou à la p lanche plate sont d a n s 

leur prépara t ion l'objet d ' un soin tout par t icul ier . On évite, au t an t q u e 

possible, qu 'el les soient acides, car elles a t taquera ien t les rou leaux ou 

les planches métal l iques. Enfin elles reçoivent, dans l 'épaississage, des 

modifications qui sont motivées pa r la finesse p lus ou moins g r a n d e de 

la g ravure . 

Les rou leaux servent su r tou t à exécuter les dessins délicats formant les 

fonds, les bandes ou les guïl lochages. 

Une mach ine ingénieuse pe rme t d 'appl iquer p lus ieurs rou leaux à 
la fois. 

Les dessins don t la finesse est moins g r a n d e sont p rodu i t s a u moyen 

des blocs. 

Couleurs-vapeur. 

La fixation des mat ières colorantes à la surface des tissus a été opérée 

dans les divers genres de te in ture que nous venons d 'examiner , p a r 

l ' intermédiaire d ' u n e eau don t la t e m p é r a t u r e n e dépassait pas 100*. 

On est pa rvenu , dans ces dernières années , à fixer les couleurs en faisant 

intervenir la v a p e u r d ' eau . 

Cette application h e u r e u s e d e la v a p e u r à l ' impress ion, repose en 

partie su r les modifications qu ' ép rouven t u n certain n o m b r e de corps 

lorsqu 'on les soumet à l ' influence d e la cha leur , modifications qui p e u 

vent ê t re comparées à la coagulat ion de l ' a lbumine , et q u e M. Chevreul 

a désignées, d ' u n e man iè re géné ra l e , sous le n o m de phénomènes de 

coction. 

La vapeur fixe les couleurs , non-seulement en c o m m u n i q u a n t aux 

tissus une t empé ra tu r e élevée, mais encore en leur appor tan t la quant i té 

v. 38 
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Rouge. P. (I) 

Bain de cochenille (2) . , 1 litre. 
Amidon 121 gram. 
Protochlorure d'étain* * . 40 gram. 
Acide oxalique 40 gram. 
Couleur orange P. . . . . ^ de litre. 

Noir. P. 

Laque de Campêche (3). . 4 litres. 
Eau 4 litres. 
Acide acétique à 8°. . . . { d e litre, 

(2) Bain de cochenille. 

Cochenille . . . . . . . . . . . . . 15 kilos. 

Eau bouillante 100 Ulres. 

Potasse à 5* 5 litres. 

Rt'duirc à 60 litres après épuisement de 

la cochenille. 

(3) Laqtte it CampécM. 

Amidon 600 gram. 

Leïocome . . . . . . . . 400 gram. 

A ajouter t 

Alun (à chaud). . . . . . 400 gram. 
Chlorhydrate d'ammonia

que 200 gram. 
Carmin d'indigo 200 gram. 

Vert pour rentrure». P. 

Gomme d'Alsace 4 kilos. 
Graine de Perse à 8-°. . . 2 kilos. 

Sulfate de cuivre dissous dans 5 litres 

d'eau 150 grain. 

Bichromate de poUJSse dissous dilns 

5 litres d'eau chaude . . . . . . . 809 gram. 

Carbonaie do soude dissous dans 

5 litres d'eau chaude 300 gram. 

Eau 10 litres. 

Filtrer et réduire jusqu'à 1G IHrcS. 

(1) La lettre P, placée eu regard du nom des couleurs, indique qne ces couleurs sont pour planche. 

tampèclie i G' 40 litres. 

d 'humid i t é sans laquel le la mat iè re co lorante n 'est pas fixée. M. Sclrwartz 

a soumis deux tissus colorés, l 'un sec, l ' au t re h u m i d e , à l 'action d 'un fer 

chauffé à 100° : c'est su r le tissu h u m i d e seulement que la couleur était 

fixée; elle se détachait de l ' au t r e au m o i n d r e lavage. 

M. Persoz, qu i a étudié spécialement l ' impression sur étoffes", signale 

les circonstances dans lesquel les ce procédé est efficace : c'est sur tout 

lorsqu ' i l s'agit de fixer les couleurs a u m o y e n de m o r d a n t s à acides orga

niques ou d e ch lorures d 'étain. Mais lo rsqu 'on veut fixer des substances 

telles q u e l ' indigo, qui n e peuven t se combiner avec les fibres qu 'après 

avoir sub i u n e action ch imique qui l eu r c o m m u n i q u e une solubilité 

momen tanée , on conçoit q u e la vapeur n e peut l eu r t r ansme t t r e cette 

p ropr ié té . 

P o u r fixer les matières colorantes pa r la vapeur , on enveloppe les tissus 

d ' un doublier, étoffe grossière sur laquel le la vapeur se condense , et qui 

empêche ainsi le coulage de la mat iè re co lorante . 

Peu à peu le doubl ier et l'étoffe h u m i d e s s'échauffent, et la couleur se 

fixe sous la doub le influence de la cha leu r et de l ' humidi té . 

Nous d o n n o n s en t e rminan t la composition des pr incipales couleurs 

que l 'on fixe a u moyen d e la vapeu r . 
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COULEURS EMPLOY 

Acétate d'alumine a 10° . 0'",5 

.Allin dans 0'",5 d'eau 
chaude 100 grain. 

Cyanoferrure de potas
sium 180 gram. 

Acide oxalique 60 grain. 
Sulfate d'indigo i de litre 
Cyanure d'élain TJ de litre, 

Orange. P. 

Eau de gomme d'Alsace (1) à litres. 
Eau 2 litres. 
Protochlorure d'étain dans 

lt titres d'extrait de 
quercitron à 20". . . . Û00 gram. 

EES EN PEINTURE. 595 

Bien ponr fonds. P. 

Amidon 1 kilo. 
Eau 9 litres. 
Ferrocyanure de potas

sium à 19° h litres. 
Gelée adraganteà 50 gram. 

par line 1 litre. 

A ajouter t 
Cyanure d'étain (2). . . . 3 ! i',5 
Acide tartrique 1 kilo. 
Acide oxalique , 80 gram. 

A ajouter : 
Cyanoferrure de potas

sium dans 6 litres d'eau 
chaude 2 kilos. 

Acide tartrique 2 kilos. 

Nous ferons su ivre ces générali tés sur la t e in tu re de que lques consi

dérations sur les c o u l e u r s , emprun tées à l 'ouvrage impor tan t que 

M. Lefort a pub l i é dans ces dern iers t emps . 

COULEURS EMPLOYÉES EN PEINTURE. 

Les couleurs se divisent en deux classes distinctes : 

1° Les couleurs primitives ou fondamentales, qu i sont au n o m b r e de 

sept, et dont voici les noms : violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé et 

rouge. 

2° Les couleurs secondaires, qui sont produi tes pa r le mélange des 

couleurs primit ives et don t , pa r conséquent , le n o m b r e est considérable. 

Les propor t ions et la n a t u r e des diverses substances qui en t rent dans 

ce mélange exercent u n e g r a n d e influence sur les propriétés des couleurs . 

Une couleur doit, p o u r ê t re bonne , présenter une teinte r iche, se délayer 

parfaitement, recouvri r exactement l 'objet qui en est endu i t , sécher a u s 

sitôt après son application, ê t re stable, insoluble dans l 'eau et n e pas s 'al

térer q u a n d on la mélange avec d 'au t res couleurs . 

(1) Eau de gomme d'Altace. 

Dextrine blonde 10 kilos. 

Gomme adragante en poudre G00 grain. 

Amidon 300 gram. 

Eau bouillie pendant vingt minutes; . 20 litres. 

(2) Cyanure d'étain. 

Cyanure de potassium 8 kilos: 

Eau chaude 20 litres: 

Eail frolJe 20 litres. 

Protochloruro d'etain à 45" 13 lilrcs: 

Laver deux fois par décantation et filtrer: 
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Plus ieurs cou leurs sont fournies pa r l 'organisation an ima le ; d 'autres, 

p a r l 'organisat ion végétale ; enfin , le p lus g rand n o m b r e est d'origine 

miné ra l e . 

La te in te des cou leurs ret irées de l 'organisation animale est assez riche 

et assez s t a b l e , mais l 'usage d e ces couleurs est t rès l imité. 

Les couleurs p rovenan t des végétaux présen ten t des te intes p lus vives, 

mais dépourvues de solidité. 

Quant aux couleurs à base miné ra l e , d o n t la te inte est souvent moins 

r iche, elles couvrent parfai tement bien à cause de l eu r g r a n d e densité et 

elles se conservent long temps sans al térat ion. 

Lorsque les couleurs sont exposées à la radiat ion solaire, elles ép rou 

vent u n e altération profonde, que l 'action d e l 'oxygène r en d encore plus 

rap ide . Aussi é t e n d - o n toujours sur les pe in tures u n e couche de vernis 

qui affaiblit l ' intensité des r ayons lumineux , et empêche en ou t re le con

tact de l 'oxygène avec la mat iè re colorante . 

L 'hydrogène sulfuré, qu i réagit sur les mé taux et l eurs combinaisons, 

a l tère souvent les couleurs : ce gaz noircit toutes celles qu i renferment 

d u p l o m b et j aun i t celles qui cont iennent d u zinc ou d u manganèse . 

Les couleurs offrent, sous les différentes influences auxquel les elles 

peuven t ê t re soumises , des degrés de solidité assez divers p o u r servir de 

base à u n e classification que nous présen tons dans ce tab leau : 
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Couleurs dangereuses. 

Orpiment. 
Réalgar. 
Arsénite de cuivre. 
Arséniate de cobalt. 
Vert-de-gris. 

Verdet cristallisé. 
Vert de Schéele. 
Vert de Schweinfurt. 
Vert de Mittis. 
Vert Paul Veronese. 

Couleurs moins dangereuses. 

Cértise. 
Massicot, litharge, minium. 
Jaune de Naples. 
Jauue de chrome, 
lodure de plomb. 

Oxychlorure de plomb. 
Sulfure d'étaiu. 
lodure de mercure. 
Turbith minéral. 
Chromate de mercure. 

Toutefois ce genre de classification n 'a r ien d ' abso lu , car la m ê m e 

couleur peut ê t re fixe ou facilement a l térable suivant, qu 'on l 'emploie 

dans la pe in tu re à l 'eau ou dans la pe in ture à l 'hui le . 

Le degré de fixité d ' une couleur peu t ê t re dé terminé d 'après sa c o m 

position chimique : connaissant en effet les é léments qui consti tuent u n e 

couleur et l'affinité qu ' i l s p résen ten t en t re eux, il est facile d 'apprécier la 

résistance qu'offrira cet te couleur à l 'action des divers agents qui p o u r 

ront l 'al térer . 

La solidité d ' u n e couleur dépend d u m o d e de prépara t ion employé 

pour l 'obtenir. Il est b ien évident que , toutes choses étant égales d 'ai l

leurs, de deux couleurs , celle qui a u r a été préparée à la p lus hau te t em

pérature sera le p lu s solide. 

Puisque les couleurs les p lus denses sont celles qui couvrent l e mieux, 

on comprend que les composés de p l o m b d o n n e n t les mei l leures cou

leurs, et que le b lanc de zinc compr imé est préférable au b l anc de zinc 

léger. 

Les couleurs obtenues pa r la mé thode de doub le décomposit ion sont 

toujours ex t rêmement divisées, ce qu i facilite beaucoup leur mélange avec 

l'eau ou l 'huile. Il n 'est pas indifférent d e les p répa re r à chaud ou à froid : 

on a reconnu que les précipités formés dans les l iqueurs bouil lantes sont 

bien plus denses et on t u n e teinte p lus foncée que les mêmes précipités 

produits à une basse t empéra tu re . Seulement il est indispensable, avan t 

de se servir des couleurs préparées par cette m é t h o d e , de les dessécher 

soigneusement, afin que l 'humidi té don t elles sont imprégnées n e s ' op 

pose pas à leur mélange avec l 'hui le . 

Un g rand n o m b r e de couleurs sont vénéneuses . Il est donc impor tan t 

de connaî t re l eur p lus ou moins g rande énergie sur l 'économie an imale . 

Le tableau suivant , d û à M. Lefort, les présente rangées dans leur o r d r e 

d'intoxication : 
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Sulfate de plomb. 
Sulfite de plomb. 
Tungstate de plomb. 
Antimonite de plomb. 
Antimoniate de plomb. 
Laque minérale. 
Jaune minéral. 
Rose de cobalt. 
Chromate de cuivre. 

Couleur» peu vénéneuses. 

Oxyde de zinc. 
Chaux vive. 
Oxyde d'antimoine. 
Oxychlorure d'antimoine. 
Blende. 
Sulfure de cadmium. 
Chromate de zinc. 
Chromate de chaux. 
Chromate de baryte. 

Gomme-gutte. 
Rouge-brun. 
Smalt. 
Vert de Rinmann. 
Vert de Prusse. 
Cinabre vert. 
Vert Milory. 
Bleu minéral, 
Outremer. 

Couleurs lnoffenslves. 

Argent en coquille. 
Carbonate de chaux. 
Sulfate de chaux. 
Sulfate Je baryte. 
Or. 
Ocres jaunes et rouges. 
Jtouge de Venise. 
Rouge d'Anvers. 
Terra rosa. 
Terre d'Italie. 
Ocre de rue. 
Jaune, violet, rouge de Mars. 
Brun et orange de Mars. 
Curcuma. 
Jaune indien. 
Stil de grain. 
Laque de gaude. 
Colcothar. 
Bol d'Arménie. 
Laque de garance. 
Carmin de garance. 
Laque de Fernambouc. 

Nous complé terons ces générali tés 

les p lus employées. 

Carthame. 
Carmin de cochenille. 

: Laque carminée. 
Violet végétal. 
Brun de manganèse. 
Brun Van-Dyck. 
Terre d'ombre. 
Terre de Sienne-
Terre de Cologne. 
Brun de Prusse. 
Sépia. 
Tous les noirs. 
Encre de Chine. 
Bleu de Prusse. 
Indigo. 
Carmin bleu. 
Platt d'indigo. 
Terre verte de Vérone. 
Laque verte. 
Vert de vessie. 
Vert d'iris. 

pa r l ' é tude succincte des cou leurs 

Rouge pourpre. 
Pourpre de Gassius. 
Bi-oxyde de plomb. 
Outremer de cobalt. 
Bleu Thenard. 
Bleu de montagne. 
Vert de chrome. 
Vert de montagne. 
Poudre de bronze. 
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COULEURS B L A N C H E S . 

Argent en coquilles. — Cet a rgen t , dont les peintres se servent pour 

obtenir le ton b lanc dit ton d'argent, est une couleur t rès solide et 

inoffensive. On s'en sert sur tout dans l ' en luminure . 

Pour l 'obtenir, on délaie dans de l 'eau de g o m m e de la p o u d r e d ' a r 

gent provenant de la t r i turat ion avec d u miel des feuilles d ' a rgen t ba t tu , 

et l'on applique la- l iqueur gommeuse su r d e petites coquil les. E n géné

ral, la quant i té d 'a rgent déposée à la surface d ' une coqui l le de g r a n 

deur ordinaire varie en t re 6 et 8 cent igrammes . (M. Lefort.) 

Chaux, r— La chaux, qui est u n e cou leur faiblement v é n é n e u s e , ne 

peut se mélanger avep les couleurs fines qu 'el le al tère r ap idemen t , ni se 

délayer dans l 'huile, pa rce qu 'el le forme avec ce corps u n savon fort peu 

soluble, qui jauni t au contact de l 'air. On n e l 'emploie que d a n s la pein

ture grossière à l 'eau, telle que le badigeonnage . 

Pour s'en servir , il suffit de la dé layer d a n s de l 'eau et d 'a jouter de la 

colle au mélange ainsi formé, afin de lu i donne r d u corps . Comme cette 

couleur présente parfois u n e te inte j a u n â t r e , on la b lanchi t en l ' a d d i 

tionnant d ' u n e petite quant i té d 'argile ocreuse et de noir de fumée. 

L'alun donne de la solidité aux pe in tu res à la chaux. 

Blanc de zinc (oxyde de z inc) . — Le b l a n c de zinc est u n e cou l eu r 

fort belle, insoluble dans l 'eau, les essences , les hui les g r a s s e s , fixe, 

indécomposable p a r la chaleur , offrant en u n mot toutes les quali tés 

d'une bonne couleur . 

On a r e p r o c h é , il est vrai , au b l a n c de zinc d e coûter p lus cher , de 

sécher moins vite et d e n e pas couvr i r aussi bien que le b l a n c de céruse ; 

mais ces inconvénients sont p lus que compensés par l 'avantage de n e pas 

incommoder les ouvr iers qui le p r é p a r e n t , de couvrir , à poids é g a l , 

une plus g rande sur face , et de n e pas commun ique r aux boiseries des 

appartements l 'odeur désagréable qu i se manifeste toujours lo rsqu 'on a 

fait usage de couleurs à base de p l o m b , d e cuivre ou d 'arsenic ; on peu t 

d 'ai l leurs, à l 'a ide de corps d ' un bas pr ix , accélérer la dessiccation des 

peintures au b l anc de zinc. 

L'application d u b lanc de zinc à la p e i n t u r e doit donc ê t re considérée 

comme u n des progrès les p lus impor tan t s qu 'a i t faits l ' indust r ie m o 

derne. 

Pour obteni r le b lanc d e zinc, on oxyde ce m é t a l , réduit en vapeur , à 

l'aide de l 'air a tmosphér ique . ( Voyez tome III , page 56.) 

Le bénéfice d û à l ' augmenta t ion de poids q u e subit le zinc en s 'oxy-

dant suffit p o u r couvrir tous les frais d e fabrication. 100 kilos d e zinc 

devraient fournir 124 kilos d ' o x y d e , mais à cause de l ' impure té d u 
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602 MATIÈRES COLORANTES. 

méta l et des pertes qu 'en t ra îne toujours u n e fabrication en g r a n d , cette 

quant i té se rédui t à 112 kilos envi ron. 

Craie (carbonate de chaux) . — Le carbonate de chaux est u n e couleur 

solide et inoffensive q u e l 'on emploie dans la pe in tu re à la dé t r empe . 

Afin d e faire disparaî t re la te inte j a u n â t r e q u e présente le carbonate de 

c h a u x , on l ' addi t ionne d ' une peti te quant i té d 'ocre r o u g e et de noir 

d e fumée. 

Le ca rbona te d e chaux dest iné à la p e i n t u r e se p répa re en met tan t 

l a craie na tu re l l e pulvérisée en suspension dans l 'eau et en décantant 

r ap idemen t la l iqueur p o u r en séparer les part icules de craie les p lus 

ténues , qui sont seules employées . 

Sulfate de chaux. — Ce s e l , d o n t on fait g r a n d usage d a n s la fabrica

t ion des papiers de t e n t u r e p o u r obteni r les fonds b l a n c s , est u n e c o u 

l eu r solide, inoffensive et économique : on lè livre au commerce au pr ix 

d e 9 à 10 francs les 100 k i logrammes . 

Le sulfate de chaux sert souvent à falsifier le b l a n c de zinc. 

On se p rocure du sulfate de chaux convenable p o u r la pe in tu re en 

pulvér i sant et en tamisant le gypse n a t u r e l . 

Sulfate de baryte. — Le sulfate d e ba ry te est u n e cou leu r t rès belle 

et inoffensive, mais qu i couvre m a l . On s'en sert dans la fabrication des 

papiers pe in ts . 

Le sulfate d e ba ry t e na tu re l dest iné aux besoins de la p e i n t u r e doit 

ê t re calciné, afin de le r e n d r e friable, et soumis ensuite à un lavage sem

blab le à celui q u e nous avons décrit en pa r l an t de la craie. 

Céruse (carbonate d e p lomb) . — Cette couleur est d ' u n b lanc éclatant : 

elle couvre parfai tement b i e n , et sèche avec rap id i t é ; on la mélange 

o rd ina i rement avec les couleurs à l 'hui le , dont elle augmen te les p r o 

priétés couvrantes et siccatives. 

Les deux inconvénients les p lus graves que présente l 'usage d u b lanc 

d e céruse sont les maladies q u e cet te couleur d o n n e aux ouvriers qu i 

s'en s e rven t , et la facilité avec laquelle les émanat ions sulfhydriques la 

noircissent. 

On falsifie souvent la céruse avec d u sulfate d e bary te , d u sulfate d e 

chaux , d u sulfate d e p l o m b ou de la craie . L e sulfate d e ba ry t e sur tout 

est employé à cause de sa grande densi té . P lus ieurs analyses d e céruse 

d u commerce on t d o n n é en centièmes les résul ta ts suivants : 
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BLANC 

de N" 1. N" 2 . N" 3. 
PLOMB S U R F I N . 

85 70 00 40 a 50 
45 30 40 60 à 50 

100 100 100 100 100 

Nous avons indiqué tome III , page 127, le moyen de découvri r de 

telles fraudes. Il n e faut pas oubl ier , en s 'assurant de la pure té des p r o 

duits, que dans certains pays on se sert de préférence à la céruse d ' un 

mélange de b lanc d e p l o m b et d e sulfate de ba ry te . Dans ce cas, l ' add i 

tion d u sulfate de ba ry te ne doit p lus ê t re considérée c o m m e u n e falsifi

cation. Du reste, p o u r simplifier ces recherches, nous donnons la c o m p o 

sition des mélanges les p lus usités : 

BLANC BLANC BLANC 

HOLLANDAIS. BE VENISE. PE HAMBOURG. 

1 partie. 1 partie. 1 partie. 
3 parties. 1 partie. 3 parties. 

Les procédés de prépara t ion de la céruse on t été décrits tome 111, 

page 125 . 

On t rouve quelquefois dans le commerce u n e cou leur n o m m é e céruse 

de Mulhouse, et qui n 'est a u t r e chose que d u sulfate de p l o m b . Cette 

couleur couvre fort m a l et est d 'un usage res t re in t . 

Divers se ls , tels q u e le sulfite, l 'ant imoniate , l 'ant imonite , l e tungs t a t e 

de p l o m b , ont été subst i tués au b lanc d e céruse dans la pe in ture fine ; 

mais le pr ix élevé de ces substances s 'oppose à ce que l 'usage s'en r épande . 

Elles présentent d 'a i l leurs les mêmes inconvénients que la céruse. 

COULEURS JAUNES. 

Or. — L'or est u n e couleur fort so l ide , q u e l 'on emploie sur tout 

dans la pe in tu re des arabesques et dans la contrefaçon des objets de luxe 

chinois. 

Dans le commerce l 'or se t rouve sous différents états : 1° en feuilles ; 

2° en poudre ; 3° en coquilles. 
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1° L'or jaune fin , or ordinaire. 

Y L'or vert, alliage formé de [ 
or 

argent 250 parlies. 
750 

1000 

3° L'or blanc, alliage d'or et d'argent fait en proportions variables. 

,.„ T , ... , . . ( cuivre 250 parties. 
a L or rouge, alliage formé de ! ^ ^ 

1000 

En b royan t ces feuilles d 'or avec d u miel, on les rédui t en u n e p o u d r e 

qui possède tantôt un reflet j a u n e , tantôt u n reflet ver t . Cette p o u d r e 

d 'or , é tant délayée dans u n e dissolution de g o m m e a r ab ique p u r e et 

appl iqué sur des coquilles, forme l 'or en coquilles, dont on fait u n si f ré

q u e n t usage dans l ' en luminure . 

La quant i té d 'o r q u e contient u n e coquille varie de 1 cen t ig ramme à 

t cen t ig ramme 1 /2 . 

On désigne sous le n o m d'or en chaux, la p o u d r e d 'or que l 'on obt ient 

en t ra i tant p a r l 'acide sulfurique les minerais d ' a rgent aurifères d ' A m é 

r ique . 

L'or d'Allemagne, dont on se sert dans l ' en luminu re des es tampes g ros 

s ières , est un alliage d e cuivre et d e zinc. 

Enfin, en fondant d u cuivre et de l 'étain dans certaines propor t ions , 

on p rodu i t u n alliage de couleur j a u n e , qu i est connu sous le n o m d'or 

de Manheim. 

Ocre jaune et ocre rouge. — L'ocre est u n e combinaison d'argile et 

d 'oxyde de fer qui , selon qu 'e l le est hydra tée ou a n h y d r e , présente u n e 

teinte j a u n e o u u n e teinte rouge . 

L'ocre j a u n e é tan t p lus r épandue q u e l 'ocre rouge , et d o n n a n t naissance 

à cette de rn iè re combinaison p a r u n e s imple déshydra ta t ion , sera d ' abord 

l 'objet de n o t r e é tude . 

La Saxe, la Hol lande, la F rance , dans les dépar tements de la Nièvre, 

d u Cher, d e l 'Yonne, renferment de g randes quant i tés d 'ocre j aune . 

Avant de l ivrer l 'ocre j a u n e a u c o m m e r c e , on la purifie c o m m e la 

craie p a r u n lavage, ou bien au moyen d 'apparei ls vent i la teurs s emb la 

bles à ceux don t on se sert pour la fabrication d u b lanc d e zinc. 

L ' abondance d e l 'ocre j a u n e dans la n a t u r e et la g r a n d e fixité des 

teintes d e cette substance la font employer dans u n e foule d e cas : on 

en consomme d e g randes quant i tés dans la pe in tu re à la dé t r empe , à la 

col le , à l 'huile , et p o u r colorer les ca r reaux d ' appar t ement s . 

L 'or en feuilles l ivré a u x artistes présente des teintes diverses, su ivant 

qu ' i l est p lus ou moins pu r . On distingue : 
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Jaune de Mars. — Le j aune de Mars est une cou leu r bel le et solide, 

dont on se sert en pe in tu re fine. Cette couleur se p répa re pa r deux p r o 

cédés différents : 

1° On précipite pa r la potasse u n mélange formé de par t ies égales de 

dissolutions d ' a lun et de sulfate d e pro toxyde de fer (M. Bourgeois) . 

2° On trai te le sulfate de protoxyde de fer pa r u n lait de chaux ; il se 

forme u n précipité verdâ t re qui , exposé à l 'air après avoir été lavé, p rend 

la teinte j aune désirée. 

La composition d u j a u n e d e Mars est donc t rès variable, pu isque cette 

dernière mé thode donne u n mélange de sulfate d e chaux et de sulfate de 

sesqui-oxyde de fer. 

Par u n e calcination ménagée et opérée dans des conditions diffé

rentes, on t ransforme le j a u n e de Mars en violet, en rouge, 'en brun et en 

orangé de Mars ou de fer dont on se sert dans la pe in tu re fine. 

Orpiment (trisulfure d 'arsenic). — Ce corps est employé dans la pe in -

L'ocre j aune , soumise à la calcination, pe rd de l 'eau et se convei'tit en 

ocre rouge . 

Ce dern ier composé , que l 'on rencont re aussi dans la n a t u r e e n 

Bohême et en Thur inge , doit ê t re considéré c o m m e u n e combinaison 

ou plutôt u n mé lange d'argile et de peroxyde de fer a n h y d r e . On le 

désigne dans le commerce sous les n o m s de craie rouge, de rouge de 

Prusse, de rouge de Nuremberg et de terre rouge, On le vend en frag

ments grossiers ou en p o u d r e fine; dans ce dernier état, sa couleur est 

plus claire. Parfois aussi , mais ce cas est p lus r a re , le commerce le l ivre 

sous la forme d ' une pâ te que l 'on obtient en b royan t l 'ocre rouge avec 

une petite quant i té de ch lo rure de calcium qui , en a t t i rant l 'humidi té 

de l'air, entret ient la consistance pâteuse d e la masse . 

Quoique l 'ocre rouge existe en assez g r a n d e quant i té dans la na tu re , 

on n e se sert que de celle qui provient de la calcination de l 'ocre j a u u e . 

11 existe encore cinq espèces d'ocres que l 'on a nommées : 

Ronge de Venise. 
Rouge d'Anvers. 
Ocre de rue. 
Terre d'Italie. 
Terra rosa. 

Ces différents corps présentent la m ê m e composition q u e l 'ocre o r d i 

naire, mais ils s'en dis t inguent p a r l eur teinte , qui est p lu s r iche. 
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t u r e à l 'hui le . Il forme u n e couleur d ' u n beau j aune , mais peu solide, 

•vénéneuse, et qu i a l tère la p l u p a r t des couleurs avec lesquelles on la 

mélange . 

Quoique l 'o rp iment se r encon t re dans la n a t u r e , on n e se sert dans les 

ar ts que de celui qui a été obtenu artificiellement en chauffant u n m é 

lange de soufre en fleur e t d 'acide arsénieux. L 'Al l emagne , où cette 

fabrication s 'opère en g rand , n 'expor te pas moins de 300,000 ki logrammes 

d 'o rp iment p a r année . 

On s'est servi, dans ces dern ie rs t emps , de dissolutions ammoniacales 

d 'o rp iment p o u r pe indre su r le m a r b r e . 

Laque minérale. — Cette substance, qui est d 'un fort beau violet, 

résiste à l 'action d e l 'air et de l 'hydrogène sulfuré. El le forme la base 

d u pinkcolour don t on se sert pour colorer la faïence. On peut l ' em

ployer dans la pe in tu re à l 'hui le et à la colle. 

La laque minéra le se p répa re en calcinant p e n d a n t que lque temps au 

rouge sombre u n mélange formé de 100 par t ies d'acide s tannique et de 

2 par t ies d 'oxyde de ch rome . La masse refroidie présente l 'aspect d 'un 

ve r r e br i l lan t qu i , pulvérisé, possède u n e teinte violette magnifique 

(M. Malaguti) . 

On peu t encore obtenir la l aque minéra le en opérant de la maniè re 

suivante : On verse du b ich lorure d'étain dans u n e dissolution de b i c h r o 

ma te de potasse. I l se p rodui t u n précipité qu 'on je t te su r u n filtre après 

l 'avoir lavé pa r décanta t ion . Ce précipité, encore h u m i d e , est t r i tu ré avec 

la moitié de son vo lume d'azotate de potasse, et soumis à u n e dessicca

tion len te . Lorsque le mélange est devenu assez consistant p o u r pouvoir 

subi r la pulvér isat ion, on le rédui t en p o u d r e fine et on l ' in t rodui t , pa r 

petites quant i tés à la fois, dans d u n i t r e en fusion. 11 s'établit d ' abord 

u n e réact ion assez vive, qu i s'affaiblit ensuite peu à peu , et finit pa r 

cesser complè tement . On ret i re alors le creuset d u feu et on l ' abandonne 

au tepos , afin q u e la laque minéra le qu i s'est formée puisse se déposer 

au fond. On décante le n i t re fondu qui su rnage et l 'on enlève à l 'aide 

d e l 'eau chaude la laque restée adhéren te aux parois d u creuset . Cette 

l aque , ainsi p répa rée , est d 'un j aune pâ le . P o u r lu i donne r u n e teinte 

violette, il suffit d e la laver parfai tement avec de l 'eau et de la calciner 

p e n d a n t u n e ou deux heu res dans u n fotirneau à réverbère . 

E n employan t cet te dern iè re méthode , on évite la product ion d ' u n e 

subs tance pa r t i cu l i è re , qu i se forme parfois lorsqu 'on calcine l 'acide 

s tann ique avec l 'oxyde d 'é tain, et qu i c o m m u n i q u e à la laque un reflet 

gr isât re . (M. LODERSDORFF.) 

Jaune minéral (oxychlorure d e p lomb) . — Le j a u n e minéra l , connu 

sous les n o m s de jaune de Paris, jaune de Turner, jaune de Cassel, jaune de 

Vérone, est u n e cou leur t rès fixe, qui noircit à peine sous l ' influence de 
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l 'hydrogène sulfuré, et que l 'on emploie dans la pe in ture des décors et 

des équipages. 

La na tu re fournit p lus ieurs variétés d 'oxychlorure de p l o m b telles que 

la mendipite, l a berielite, la kérazine ; mais on n e se sert d a n s les arts 

que de celui qui a été obtenu d 'une man iè re artificielle. (Voyez tome III, 

page 114.) 

On a reconnu que la teinte de l 'oxychlorure de p l o m b , qui varie du 

jaune pâle au j a u n e b r u n , est d ' au tan t moins foncée que le ch lorure alca

lin mélangé à l 'oxyde de p lomb était en p lus g r a n d e quant i té . Toute

fois les propor t ions qui doivent fournir la te in te la p lus r iche sont 

encore inconnues . 

Jaune d'antimoine. •— Ce j a u n e , d o n t la teinte est t rès belle et fort 

solide, s 'emploie dans la pe in tu re fine. P o u r l 'obtenir , on maint ient en 

fusion, tout le t emps qu ' i l se dégage des vapeurs rut i lantes , u n mélange 

formé de 30 par t ies d e b i smuth , 240 part ies de sulfure d 'ant imoine et 

640 parties d'azotate d e potasse, puis on le fait t omber dans de l'eau 

froide et on le lave longtemps pa r décantat ion. 

L'antimoine et le b i smu th se sont oxydés, et ont formé de l 'ant i-

moniate de b i smuth , qu i res te dans l 'eau, à l 'état pu lvé ru len t . 

On broie alors 1 par t ie de cet an t imonia te de b i smuth avec 8 parties 

de sel ammoniac et 128 par t ies d e l i t h a r g e ; et, après avoir fondu ce 

mélange dans u n creuset , on le coule sur u n e p laque de fer chaud où 

il se p r e n d en masse . 

11 est facile de c o m p r e n d r e la réaction qui s'est opérée dans ce dernier 

traitement î au contact d e la l i tharge, l 'ant imoniate de b i smuth s'est 

converti en ant imonia te d e p lomb , tandis que l 'oxyde d e b i smu th et 

l'excès de l i tharge employés on t été t ransformés en oxychlorures pa r le 

sel ammoniac . (M. MÉRIMÉB.) 

Le j a u n e d 'an t imoine est donc u n mélange d 'an t imonia te d e p lomb 

avec de l 'oxychlorure de p l o m b et de b i smuth . 

Jaune de Naples. — Le j a u n e d e Naples est u n e couleur fort solide 

et qui couvre assez bien. P lus ieurs procédés ont été proposés p o u r Fob"* 

tenir ; mais n o u s n o u s bo rne rons à indiquer la m é t h o d e suivante, qui 

donne le p rodu i t le p lus beau : 

On chauffe doucement dans u n creuset u n mélange formé de 1 partie 

d'émétique pu r , 2 part ies d 'azotate de potasse p u r et 4 par t ies de ch lo

rure de sodium. Lorsque la fusion est complète , on laisse refroidir le 

creuset, et, après l 'avoir renversé , on en détache en le frappant légère

ment la masse qu ' i l renferme. Cette masse, qui se compose alors de chlo

rure de sodium et de j a u n e de Naples, est épuisée par l 'eau ; on la fait 

ensuite sécher doucement à l 'air . 

Le ch lorure de sodium n e sert dans cette opérat ion q u ' à préserver le 

sel d 'ant imoine de la réduct ion; (M. BRUNNER.) 
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On se sert aussi en pe in tu re d u j a u n e ind ien , d e la rés ine de g o m m e -

gut te et de la mat ière colorante d u c ú r c u m a . Ces trois substances sont 

peu employées . Disons , en t e rminan t l ' é tude des pr incipales couleurs 

j a u n e s , q u e d a n s ces dernières années on a proposé de remplacer le 

Jaune de chrome (Chromate d e p lomb) . — Le j a u n e d e ch rome est une 

couleur t rès belle, qui couvre fort bien. On s'en sert su r tou t p o u r pe indre 

les équipages. 

La teinte du j a u n e d e ch rome varie avec la mé t h o d e qui a été e m 

ployée p o u r obtenir cette couleur . 

Si l 'on précipite à chaud le C h r o m a t e de potasse pa r l 'acétate de 

p l o m b , il se p rodu i t u n Chromate de p l o m b d ' une te in te vive et fort 

r iche . 

E n faisant digérer d u sulfate de p l o m b nouvel lement précipité et 

encore h u m i d e avec u n e dissolution d e C h r o m a t e de potasse, on donne 

naissance à u n C h r o m a t e de p lomb d 'un j a u n e éclatant . Ce sel contient 

o rd ina i rement u n e petite quant i té de sulfate d e p l o m b qui augmen te sa 

densi té . 11 couvre bien, et peu t ê t re livré à bas pr ix a u commerce . 

(M, Liebig.) 

Les deux j aunes de c h r o m e dont nous venons d e par le r sont neu t res 

et d e couleur çi t r ine. On t rouve aussi dans le commerce des j aunes de 

ch rome basiques d ' u n e teinte o r a n g e . Ces dern iers sels s 'obt ien

nen t : 

1° E n a t t aquan t à l 'ébulli t ion le C h r o m a t e de potasse p a r la cé ruse . 

Il se p rodu i t du carbonate de potasse et u n Chromate basique de 

p l o m b qui , après avoir été lavé et calciné au rouge , p résen te u n e 

teinte écarlate. 

2° En a t taquant au rouge le C h r o m a t e de p l o m b pa r l 'azotate de 

potasse. 11 s e forme d u Chromate d e potasse et d u C h r o m a t e d e p l o m b , 

bas ique d ' un beau rouge de c inabre . (MM. Liebig et W œ h l e r . ) 

3" E n faisant digérer à froid d u cai 'bonate de p l o m b nouvel lement 

précipité et encore h u m i d e avec u n e solution de Chromate d e potasse. 

Le j a u n e de c h r o m e préparé par cette mé thode est d ' u n e teinte jonqui l le . 

(M. Winterfeld . ) 

W E n t ra i tant à l 'ébulli t ion le Chromate d e p l o m b p a r u n lait de chaux. 

Ce dern ier procédé est fort économique ; il d o n n e u n e couleur d e b o n n e 

qual i té . 

L e p rodui t désigné sous le n o m de jaune de Cologne est u n mélange 

de 25 parties de C h r o m a t e de p l o m b , de 60 part ies d e sulfate de chaux 

et d e 15 part ies de sulfate de p l o m b . (M. Bou t ron . ) 
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COLLEURS ROUGES. 

sicot, minium , litharge. — Ces trois corps forment des couleurs 

solides, inoffensives, et don t on se sert f réquemment en pe in tu re . 

Colcothar, rouge d'Angleterre ( sesqui-oxyde de f e r ) . — Le colcothar 

est inal térable à f a i r et peut se mélanger avec toutes les couleurs sans les 

décomposer. On l 'obtient en calcinant le sulfate de pro toxyde de fer ou 

bien en précipi tant ce sel pa r le carbonate de soude et en chauffant au 

rouge le précipité qui s'est formé. 

Rouge brun. — Le rouge b r u n est u n mélange de m i n i u m et d 'oxyde 

de fer assez employé dans la pe in tu re à l 'huile. On le p répare en fondant 

ensemble dans u n creuset 1 par t ie d 'oxyde de fer et 10 par t ies de 

min ium. 

Réalgar ( bisulfure d 'arsenic) . — Les ter ra ins p r imord iaux renfe rment 

une assez g r a n d e quant i té de réalgar ; mais on n e se sert en pe in tu re que 

de celui qu i a été ob tenu en calcinant u n mélange in t ime de 8 par t ies 

d'acide arsénieux et de h part ies de fleurs de soufre. 

Ce réalgar artificiel est d ' u n rouge foncé. Il couvre bien ; mais sa faible 

solidité et ses propr ié tés vénéneuses en b o r n e n t l 'emploi à un petit 

n o m b r e de cas . 

Carmin de cochenille. — On p répa re p o u r la pe in tu re u n e r iche c o u 

leur rouge désignée sous le n o m de carmin. Nous donnons ici les diffé

rents procédés de prépara t ion de cette couleur . 

1° On fait bouil l i r p e n d a n t vingt minu tes dans une chaudière qu i n e 

reçoit la chaleur que dans la par t ie inférieure : 

Cochenille » . 500 grammes. 
Soude d'AIicante . . . 7,6 
Eau 1 8 litres. 

Dans le vase re t i ré d u feu, on ajoute : 

Alun pur 2à grammes. 
Crème de tartre. . . . Ix 

Le mé lange , bien agité, passe successivement de la teinte violacée à 

la te inte rosée et rouge vif : on y voit déjà en suspension quelques flocons 

de ca rmin . La l i queu r est décantée à p lus ieurs reprises, j u squ ' à ce 

qu 'e l le ne laisse p lus déposer a u c u n e port ion de cochenille. On y ajoute 
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cbromate de p l o m b pa r le ch romate d e zinc. Ce sel présente u n e teinte 

très belle et qu i est inal térable à l 'air. Il n e noircit pas sous l ' influence 

de l 'hydrogène sulfuré ; il couvre parfai tement bien et se mélange facile

ment avec toutes les couleurs . (MM. Barruel et Leclaire.) 
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610 MATIÈRES COLORANTES. 

a lors deux b lancs d'œufs bien b a t t u s , on agite convenab lement , et si 

le ca rmin n e nage pas e n flocons dans la l iqueur , on la chauffe jusqu 'à 

ce qu ' i l se produise à sa surface ; on laisse reposer ; la mat ière , décantée 

avec soin, est lavée, jetée sur u n e toile, et séchéo ensuite à 30" dans u n e 

é t u v e . 

2° Dans la prépara t ion que nous venons de décrire, on n é r e t i r e ordinai

r e m e n t que 24 g r ammes de ca rmin ; mais on enob t i en t encore 12 g rammes 

environ, si dans la l iqueur décantée et por tée à l 'ébullit ion, on projet te 

deux blancs d'œufs ba t tus . Ce carmin est p resque aussi beau q u e le p r e 

m i e r ; mais comme il est g r e n u , il se délaie ma l et convient peu pour la 

pe in tu re . 

3° Carmin à la colle. — On fait boui l l i r p e n d a n t quelques minu tes dans 

40 litres d 'eau ; 

Cochenille » . . . 500 grammes. 
Sous-carbonate de potasse. . 1 4 

Le vase é tan t re t i ré d u feu, on y projet te 32 g r a m m e s d ' a lun en p o u d r e , 

e t , après avoir agité et laissé reposer , on décante soigneusement ; la 

l iqueur est remise sur le feu et addi t ionnée de 14 g r a m m e s de colle d e 

poisson dissoute dans u n e suffisante quant i té d 'eau et j>assée au tamis d e 

soie. Lorsque le carmin appara î t à la surface d u ba in , le vase est ret i ré 

d u feu, et après avoir agité de nouveau p e n d a n t u n qua r t d 'heure , on 

laisse déposer ; ensui te le l iquide est décanté et la mat ière est mise à sécher 

après u n dern ie r lavage. 

Le ca rmin qu i a subi u n e ébull i t ion est moins vif q u e celui qui a 

été p réparé à u n e t empéra tu re peu élevée. L'ébulli t ion n 'a . p o u r b u t q u e 

d e favoriser la combinaison du carmin avec la colle ou l ' a lbumine et 

d 'en dé te rminer le dépôt ; p o u r obvier aux inconvénients de cette é b u l 

li t ion, on peu t verser dans la l iqueur , qu i a déjà reçu la colle de poisson, 

u n e dissolution é tendue de ch lo ru re d 'é ta in . Cette addi t ion doit ê t re faite 

avec beaucoup de précaut ion , à p lus ieurs reprises et j u squ ' à ce que le 

ca rmin se sépare ; u n excès de ch lo ru re communique ra i t au produi t u n e 

couleur b r u n e . Le carmin p r é p a r é à la colle est aussi beau e t p lus léger 

q u e celui qu ' on p répa re au b l a n c d'œuf. 

On utilise le résidu de la cochenille dont on a re t i ré le carmin pour la 

p répara t ion des laques carminées. Dans u n e décoction de ce r é s i d u , on 

verse une dissolution d ' a lun et que lques gouttes de ch lo rure d'étain ; 

puis on ajoute dans la l iqueur filtrée u n e dissolution de carbonate de 

soude, qui précipite l ' a lumine . La décoction, abandonnée à el le-même pen^ 

d a n t u n cer ta in t emps , en t re en fermentat ion et p rodui t a lors u n e bel le 

ma t i è re colorante écarlate d o n t s ' empare facilement l ' a lumine en gelée. 

On mêle quelquefois d e l 'extrai t de bois de Brésil à la cochenille : cette 

falsification se reconnaî t en t ra i tant la cochenille pa r l 'eau et soumet tan t 
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ensuite celte eau à l'action d u b ichromate de potasse ; la l iqueur légè

rement chauffée p r e n d une teinte b r u n foncé. 

Cinabre, vermillon ( su l fure de m e r c u r e ) . — Le cinabre, dont on fait 

grand usage dans la poin ture à l 'eau et à l ' hu i l e , est dépourvu de sol i 

dité. On le p r é p a r e par voie sèche et pa r voie h u m i d e : dans ce dernier 

cas on lui donne le n o m de vermillon. 

Nous avons fait connaî t re (tome 111, page 288) les différentes méthodes 

que l'on a proposées p o u r obtenir de beau sulfure de m e r c u r e . 

Laque de garance. — La laque d e garance est une couleur inoffensive 

et très solide. On s'en sert dans la pe in ture à l 'eau et dans la pe in ture à 

l 'huile. 

Telle qu 'on la r encon t r e dans le commerce , la garance est tantôt d 'un 

rouge sombre , tantôt d 'un rouge clair légèrement j a u n â t r e . On lui donne 

dans le p remier cas le n o m de garance palus, dans le second cas le n o m 

de garance rosée. Cette différence de teinte est p rodu i t e pa r la n a t u r e 

du ter ra in dans lequel la p lante a pris son accroissement. La garance 

palus croît su r tou t dans les anciens marécages desséchés. La p lan te 

trouve, dans les abondan t s dét r i tus végétaux et an imaux que le-sol r e n 

ferme , des carbonates alcalins qui servent à la product ion de la s u b 

stance colorante . On récolte la garance rosée d a n s les te r ra ins légers 

qui ne renferment q u ' u n e peti te quant i té d ' h u m u s . 

Les m a r q u e s suivantes ? adoptées pa r les f ab r i can t s , ind iquent la 

na ture et la richesse des différentes espèces de garances d 'Avignon : 

0 , ou mulle, c'esl-à-dire de mauvaise qualité. 
P, ou palus. 
PP, ou palus pur. 
R, ou rosée. 
P R, ou mi-palus, mi-rosée. 

La laque de garance s 'obtient pa r p lus ieurs procédés : 

1° On fait macére r à deux ou trois reprises 2 kilos d e racine de garance 

dans de l 'eau froide, afin d 'enlever une mat ière colorante d 'un j a u n e fauve 

qui al térerai t la teinte de la laque . La racine, ainsi purifiée, est t rai tée à 

une douce chaleur par u n e dissolution de 1 k i logramme d 'a lun dans 

12 k i logrammes d 'eau . Au bout de deux ou trois heu res , ou filtre la 

l iqueur et l'on y ajoute peu à peu u n e dissolution de carbonate de soude 

pur , j u squ ' à ce qu' i l n e se précipite p lus d e laque (Robiquet et Colin). 

2° On trai te p e n d a n t un q u a r t d ' heu re environ des par t ies égales 

d 'a lun et de garance pa r 10 par t ies d 'eau boui l lante . E n i i l t rant a lors la 

l iqueur, la neut ra l i sant pa r une dissolution de carbonate de s o u d e , et la 

por tan t à l 'ébull i t ion, on produi t d u sulfate d ' a lumine t r ibasique qui se 

précipi te , en t ra înan t avec lui la mat ière colorante . La l a q u e , ainsi p r é 

parée , doit subir un lavage p ro longé avant d 'ê t re l ivrée a u commerce 

(M. Pefsoz). 
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On se sert aussi d a n s la pe in ture de quelques couleurs rouges dont 

voici la liste : 

Scarlet (bi-iodure de mercure) 

Couleur rouge très belle, dont on se 
sert en miniature, et qui se précipite 
lorsqu'on mélange deux dissolu
tions , l'une d'iodure de potas
sium , l'autre de biclilorure de mer
cure. 

Pourpre de Cassius Dont on fait usage en miniature. 

( Produit en faisant réagir l'acide sulfu-
Carmin de garance } tique concentré sur la garance d'Avi-

\ gnon : on l'emploie dans la miniature. 

/ Couleur facilement altérable , employée 
\ pour peindre les décors, et qu'on pré-

Laque de Fernambouc ' · · <, pare en ttaitantleboisdeFernambouc 
par une dissolution bouillante d'alun 
additionnée de craie et d'amidon. 

„ . , , . . . , ( Couleur obtenue en faisant agir les sels Violet végétal ( , . , ... . ,. 
" ( d e plomb sur 1 hématoxyhne. 

f Couleur dont on fait usage dans la 
Chaux métallique (arséniate de prot- \ peinture à l'huile et qu'on obtient 

oxyde de cobalt ) J en grillant à l'air l'arséniure de co-
( bal t. 

/ Couleur assez belle, présentant, par sa 
Bol d'Arménie ' composition et ses propriétés, la plus 

\ grande analogie avec l'ocre rouge. 

COULEURS BRUNES. 

Brun Van-Dyck. — L e b r u n Van-Dyck est u n e couleur solide don t on 

se sert dans la pe in tu re à l 'eau et à l 'hui le . On le p rodui t en calcinant 

à plusieurs reprises l 'ocre j a u n e ou le colcolhar. 

Ce dern ier mode d e prépara t ion p e r m e t d'utiliser la garance qui a déjà 

servi à la te in ture . 
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Terre d'ombre. — C e t t e subs tance , qu 'on t rouve dans l'ile de Chypre , 

est employée c o m m e cou leur d 'application ; elle présente la composition 

suivante : 

Terre de Cologne. — Ce corps est une couleur solide fort employée 

dans la pe in tu re à l 'hui le . On le r encon t re dans les te r ra ins sédimentaires 

à Bruhl et à Liblar , p rès d e Cologne. 

Bistre. — Le bistre , d o n t on se sert en pe in ture p o u r obtenir les tons 

plats, est le rés idu du t ra i t ement par l 'eau de la suie d e bois. 

Terre de Sienne. — Ce corps se rencont re dans les environs de Sienne. 

On s'en sert p o u r ob ten i r la nuance acajou dans la pe in tu re en b â t i 

ments . Le commerce la l ivre à l 'état na tu re l et bridée ou calcinée. Dans 

ce dernier état , elle p résen te u n e teinte rougeâtre part iculière qu i est t rès 

recherchée. 

Sépia. — La sépia est u n e cou leur inoffensive qui fournit des teintes 

très belles et t rès fixes. On l 'emploie sur tout dans la pe in tu re à l 'eau. 

Elle se r encon t re , sous l 'aspect d ' une l iqueur noi râ t re , dans la vessie de 

la sèche, céphalopode assez r é p a n d u dans la Méditerranée. Ces vess ies , 

séparées de l 'animal et séchées au soleil, sont unies les unes aux au t res 

en forme de chapelet et livrées au commerce . 

Pour obteni r la sépia à l 'état de p o u d r e impalpable , il faut l 'extraire 

de la vessie qu i la renferme, la t r i tu re r avec u n e dissolution concentrée 

de carbonate de potasse, faire bouill ir ce mélange pendan t vingt minu tes , 

et, après avoir filtré la l iqueur , la neutral iser pa r u n acide ; la ma t iè re 

colorante qui se précipite est lavée avec soin et séchée à u n e douce 

cha leur . 

Il existe encore p lus ieurs couleurs b r u n e s moins impor tan tes et don t 

voici les noms : 

Brun de manganèse , obtenu avec le bi-oxyde de manganèse. 
Brun doré de plomb, obtenu avec le bi-oxyde de plomb. 
Brun de Prusse , obtenu avec le b'eii de Prusse. 
Bilnme. 
TJlmine, obtenue avec le s'.icrc et îes acide?. 
Brun de cliicon'e, obtenu avec !a racine de chicorée. 

Oxyde de fer hydraté. . 
Oxyde de fer manganèse 
Silice 
Alumine 
Eau 

48 
20 
13 

3 
14 

98 

(KLAPROTH.) 
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COULEURS NOIRES. 

Charbons végétaux et animaux. — On fait usage en pe in tu re de deux 

espèces do charbon : l 'une provient de la carbonisation incomplète d u 

bois ou de certaines part ies des p lantes ; l ' au t re est le résidu de la calci-

nation en vase clos des os ou de l ' ivoire. 

Les charbons végétaux sont désignés sous les noms de : 

Noir de pêche. ( Noir employé en Angleterre pour obtenir la nuance 
vieux-gris, old gray. ) 

Noir de hêtre. (Noir avec lequel on prepárele gris d'argent connu 
sous le nom de bleu de hêtre. ) 

Noir de Hégc. t 

Noir de vigne. (Noir qui, mélangé avec le blanc d'argent, donne tin 
beau gris d'argent. ) 

Noir de châtaigne. 
Nuir de. Francfort. 
Noir d'Allemagne. 

Noirs de Tamee. 

11 existe p lus ieurs noirs de fumée : les p lus employés sont les noirs 

de fumée de résine et de l ampe . 

Ces noirs sont ord ina i rement mélangés avec des substances é t rangères 

e t présentent u n e odeur désagréable. On peu t les dégraisser, c ' es t -à-

di re les purifier, soit en les calcinant j u s q u ' a u rouge à l 'abri d u c o n 

tact de l 'air, soit en les t ra i tant pa r u n e dissolution de potasse é t endue 

et chaude ; dans ce dern ier c a s , après que le noi r s'est déposé, on d é 

cante la l iqueur et on lave ju squ ' à ce que l 'eau soit devenue insipide et 

i n o d o r e . 

Noir de fumée de résine. — r On le p répa re en b r û l a n t dos mat ières 

rés ineuses dans u n e marmi t e de fonte placée sur u n fourneau, et en con

densan t les p rodu i t s «le la combust ion d a n s une c h a m b r e de bois de 

sapin don t les parois sont recouvertes de p e a u x de mou ton destinées à 

re teni r le noir de fumée. 

On peut aussi faire r e n d r e les p rodui t s de la combust ion dans u n e 

g rande c h a m b r e de maçonner ie séparée vers le milieu pa r une toile dont 

le tissu a r r ê t e le noir de fumée en t ra îné par le couran t d 'air qui s'établit 

en t r e le foyer et u n e cheminée pra t iquée un peu p lus loin que la toile. 

Aoir de lampe. — Le noir de l ampe présen te l 'aspect d ' une p o u d r e 

fine et br i l lan te . Cette couleur s 'obtient o rd ina i rement en b r û l a n t l 'huile 

(jui se forme dans la distillation des os et des graisses communes . Les 

p rodu i t s de la combust ion passent d ' abord dans un cy l indre de tole où 

se déposent p resque toutes les impure tés , tandis que l e n o ' r , qui est p lus 
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On se sert parfois aussi en pe in tu re du noir de fumée d e houille, et 

du noi r de bougie . Ce dern ie r noir se p répare en b r û l a n t des bougies 

au-dessous d ' une p laque métal l ique sur laquel le le noir vient se c o n 

denser . 

léger, se rend dans une suite de cyl indres de toile à mailles t rès fines, 

où on le re t rouve après l 'opération à l 'état de poudre impalpable . 

Encre de Chine. — L 'encre de Chine, dont on se sert sur tout dans les 

lavis, est formée de noirs t rès divisés, qu 'on r end adhérents au moyen 

d'une substance g l u a n t e , telle que la g o m m e ou la gélatine. 

Pour l 'obtenir, il faut p r e n d r e de la colle de F landre et la t rai ter à 

l'ébullition par u n e eau addi t ionnée d ' une petite quant i té d'acide sulfu-

rique, jusqu ' à ce que la l iqueur cesse de se p r e n d r e en masse pa r le 

refroidissement. E n sa tu ran t alors l 'acide par la craie et en filtrant la 

dissolution, on obtient u n e l iqueur parfai tement t r ansparen te , que l 'on 

mélange avec u n extrai t concent ré d e noix de galle. Il se forme 

aussitôt u n précipité b l anc , qu 'on lave et que l 'on dissout ensuite à c h a u d 

dans de la colle clarifiée comme nous venons de l ' indiquer ; on c o n 

centre la l iqueur j u s q u ' a u point où , mélangée avec le noir de fumée, 

elle forme u n pâ te assez consistante p o u r pouvoir ê t re moulée . On i n 

troduit alors ce mélange dans des moules de t e r re cuite qui , en absorban t 

l 'humidité, pe rmet t en t d 'enlever facilement les bâ tons d 'encre de Chine. 

On fait ensuite sécher ces bâ tons sous la cendre chaude, afin d'éviter 

qu'ils se fendillent. ( M. Mérimée. ) 

La qual i té de l ' encre de Chine dépend de la n a t u r e , des propor t ions 

du charbon et de la colle don t elle est formée. On a reconnu que le noi r 

d e fumée de résine est, de tous les noi rs , celui qu i donne à l 'encre la 

teinte la p lus foncée et la p lus s table. Quant aux propor t ions de colle et 

de charbon, elles ne peuvent ê t re déterminées que pa r tâ tonnements . On 

peut cependant s 'assurer pa r deux essais que le mélange est c o n v e n a 

blement opéré . On imprègne d 'encre u n pinceau et u n e p l u m e , on passe 

l 'une sur du papier et l ' au t re su r de la porcela ine. Si la couche appl iquée 

sur la porcelaine est br i l lan te , c'est u n signe que la colle est en quant i té 

suffisante ; si l 'encre qui se t rouve sur le papier n 'est point , après sa 

dessiccation, dé t rempée pa r un pinceau h u m i d e , on est assuré que la 

colle n 'est point en excès. 

A ces deux indices de la bonne qual i té de l ' encre de Chine, on peu t 

ajouter ceux qui suivent : une te inte d 'un beau noi r foncé t i ran t su r le 

bleu ou sur le roux , u n e cassure net te et br i l lante , u n e faible densité, u n e 

pâte fine, homogène , non fendillée. 
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COULEURS BLEUES. 

Bleu de Prusse. — Ce corps , tel qu 'on le t rouve dans le commerce , se 

présen te sous la forme de pains d ' un bleu foncé à reflets cuivrés. On 

s'en sert fort peu pour la pe in ture à l 'hui le . Son principal usage est dans 

la fabrication des papiers de t en tu re et dans la pe in ture à l ' aquarel le . 

Le bleu de Prusse , s 'a l térant facilement sous l ' influence de la radia

t ion solaire, doit a u t a n t que possible n ' ê tre appl iqué que sur des objets 

placés à l ' ombre . Il est en ou t re indispensable, lo rsqu 'on l 'emploie à 

l 'hui le , de n e le mélanger avec ce dern ie r corps qu ' au m o m e n t de s'en 

servir, parce qu' i l se graisse et s 'é tend alors difficilement. 

Les divers procédés pa r lesquels on produi t le b leu de Prusse revien

n e n t tous à précipi ter un sel d e fer au m a x i m u m , pa r le cyanoferrure de 

potass ium. 

Bleu Thenard. — C e bleu , qu i présente u n e g rande solidité, s 'obt ient 

en calcinant u n mélange in t ime d e phosphate de cobalt et d ' a lumine 

p u r e . 

La te inte d u b leu Gobait varie avec les propor t ions d ' a lumine qu i ont 

été employées p o u r le p répa re r . On produi t un b l eu pale tn calcinant 

a. par t ies d ' a lun avec 1 par t ie de phosphate de cobal t ; en chauffant 

1 par t ie de ce phospha te avec 1 par t ie d ' a lun , on obtient u n b leu v e r -

dâ t r e . 

Il para î t démon t r é que l 'acide phosphor ique n ' intervient pas dans la 

réaction, car on peu t p rodu i re u n e couleur comparab le pa r sa beauté au 

b leu Thena rd , en chauffant fortement de l ' a lumine qui a été mouil lée 

avec u n e dissolution d'azotate de cobalt . Le b leu T h e n a r d doit donc être 

considéré c o m m e une combinaison d ' a lumine et d 'oxyde de cobalt dans 

u n état d 'oxydat ion encore indé terminé . 

Smalt. — Nous complétons ici les détails p récédemment donnés su r le 

smalt. 
P o u r se p r o c u r e r le smal t dest iné à la pe in ture , on mêle de la mine do 

cobalt gri l lée et tamisée (safre) avec d u sable et de la potasse p u r e , puis 

on fond ce mé lange dans u n vase de te r re m u n i à la par t ie inférieure 

d 'un t rou que l 'on peu t déboucher à volonté. 

La masse fondue se compose de trois couches distinctes : la couche 

inférieure est d u speiss ; la couche supér ieure , n o m m é e fiel de verre, 
est u n mé lange de ch lo rure de potassium, de sulfate, d e silicate et 

d 'arséniate de potasse ; enfin la couche intermédiaire (verre bleu) est 

le smal t . Après avoir re t i ré , à l 'aide d ' une cuiller de fer chaude , la 

couche de fiel de v e r r e , on fait écouler au dehors par l 'ouver ture 

inférieure le speiss fondu , puis on enlève le smalt que l 'on p r o -
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jette dans de l 'eau froide. Les creusets d e te r re sont alors rechargés p o u r 

u n e nouvel le opérat ion. 

Le smalt ret iré de l 'eau est pulvérisé, lavé avec soin, et séparé pa r 

lévigation en différentes quali tés. 

Comme la teinte du smalt est d ' un b leu d ' au tan t p lus foncé que l ' a r 

senic est en mo ind re quant i té dans le minerai de coba l t , on a proposé 

de fabriquer le smal t avec de l 'oxyde de cobalt p u r . Le p rodui t ne laisse 

alors p lus rien à désirer sous le r appor t de la teinte, mais son prix élevé 

en restreint beaucoup l 'emploi . 

Le smalt le p lus grossier sert comme sable pour sécher l 'écri ture, le 

reste est employé dans la pe in tu re à l 'eau. 

Outremer. — L a solidité et la vivacité de la feinte de cette couleur la 

r enden t ex t rêmement précieuse pour la p e i n t u r e . 

Comme nous l 'avons dit ( t ome II , page 199 ) , on a longtemps ret iré 

l 'outre-mer d ' un minéra l assez r a r e , le lapis lazuli; mais au jourd 'hu i 

on ne fait usage que de l ' ou t r emer artificiel. Le prix de l 'ou t remer na tu re l 

surf in , qui s'élevait encore en 1828 à 200 francs les 30 g rammes , s'est 

rédui t à 50 francs le k i l o g r a m m e , dès q u e cette product ion artificielle a 

été t rouvée . 

Bleu de montagne ( ca rbona te de cuivre b a s i q u e ) . — V o i c i quelques 

nouveaux détails sur les proprié tés de cette couleur . 

La fixité et la r ichesse de ton du b leu de m o n t a g n e le font considérer 

comme u n e b o n n e couleur , mais la n a t u r e n e l'offrant qu 'en petites 

quant i tés , on a d û rechercher le moyen de le p rodu i re artificiellement. 

Plusieurs fabricants anglais sont pa rvenus , par u n procédé qu' i ls t i e n 

nent secret, à p répa re r un b leu artificiel comparab le au bleu de m o n 

tagne ; après bien des essais, l ' industr ie française a ob tenu de son côté 

u n corps assez beau , désigné sous le n o m de cendres bleues, mais qui n e 

peut rivaliser avec le bleu anglais . 

Les procédés employés en F r a n c e p o u r p r o d u i r e les cendres bleues 

sont au n o m b r e de deux : 

Le p remie r procédé consiste à décomposer pa r la chaux l 'azotate de 

cuivre dissous, et après avoir lavé le précipi té qui s'est formé, le calciner 

avec 8 p o u r 100 de son poids de chaux vive (Pelletier). 

Le second procédé consiste : 1° à faire agir un mélange de chaux et de 

potasse sur le carbonate de cuivre bibasique, qui se forme lorsqu 'on t ra i te 

une dissolution de ch lo rure de cuivre p a r la chaux éteinte ; 2° à agiter 

dans d e g rands vases de grès avec d u sulfate de cuivre et du sel a m m o 

niac dissous le mélange de carbonate et d 'oxyde de cuivre qui s'est p r o 

du i t ; 3° à séparer pa r décantat ion, après qua t r e ou cinq j o u r s , le p réc i 

pité qui se t rouve au fond du vase, et à le faire sécher à u n e douce 

cha leur . Il por te alors le n o m de cendres bleues en p o u d r e . 

Les fabricants de papier se servent d e ces cendres bleues avant leur 
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618 m a t i è r e s c o l o r a n t e s . 

On se sert encore dans la pe in tu re : 1° d u carmin bleu, précipité ob tenu 

en versant de la potasse dans une dissolution de bleu de Saxe ; 2" du 

platt d'indigo, mélange d e b leu de Prusse , d ' indigo, de smalt , d ' amidon 

et de farine de riz ; 3° de l'outremer de cobalt, combinaison de l 'oxyde de 

cobalt avec l ' a lumine . 

c o u l e u r s v e r t e s . 

l'erre verte de Vérone. — La t e r r e ver te de Vérone est u n e couleur 

inoffensivo et t rès fine, qui sert su r tou t dans la pe in ture de paysage et 

d e m a r i n e . 

On la r encon t re dans la n a t u r e en masses terreuses ou en peti ts g r a 

nu les incrustés i r régul ièrement dans les roches amygdaloïdes , dans les 

basaltes et dans les po rphy re s . 

dessiccation et l eur donnen t le n o m de bleu en pâte. Les cendres bleues 

en p o u d r e couvrent ma l , et n e sont employées q u e dans la pe in ture des 

décors. 

Le dern ie r m o d e d e product ion que nous venons d ' indiquer donne un 

bleu p lu s r iche, à cause d e la réaction qu i s 'opère en t re le sel de cuivre 

e t l ' ammoniaque , mais ce b leu est t rès ins table . Aussi, p resque tous les 

papiers de t en tu re colorés en bleu passent- i ls t rès r ap idemen t . Cependant 

ce procédé est au jourd 'hu i p lus employé q u e celui de Pelletier. 

Indigo. — L'indigo s'emploie dans la pe in tu re à l 'eau et dans la pe in 

tu re à la colle, p o u r lesquelles il fournit des nuances d 'un bleu m a g n i 

fique ; mais cette couleur s 'altère p r o m p t e m e n t sous l ' influence de la 

radiat ion solaire. 

L ' indigo q u e livre le commerce , et qui n ' a pas été falsifié, renferme 

o rd ina i rement : 

Du glulen ; 
Ln principe colorant brun ; 
Un principe colorant rouge ; 
Un principe colorant bleu ; 
De la fécule ; 
De la silice ; 
De l'alumine ; 
De l'oxyde de fer ; 
De la chaux. 

( BERZELIUS.) 
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Silice 51,55 
Alumine 7,25 
Protoxyde de fer 20,72 
Magnésie 6,16 
Soude 6,21 
Eau 4,49 
Protoxyde de manganese . . . traces. 

DELESSE.) 

O n n 'a pu encore dé te rminer à quel le subs tance est due la coloration 

verte de la t e r re de Vérone. 

Vert de chrome ( o x y d e de c h r ê m e ) . — C e t t e couleur , qui est t rès 

belle et t rès solide, se mélange facilement avec toutes les couleurs ; mais 

elle est d ' un prix très élevé. Le v e r t - é m e r a u d e , qui est le p lus beau d e 

tous les verts de ch rome , coûte 1 4 0 francs le k i logramme. 

Nous avons déjà fait connaî t re ( tome II, page 5 5 1 ) les méthodes e n v 

ployées pour obtenir l 'oxyde de ch rome . 

La calcination d u b ichromate de potasse avec la fécule de p o m m e de 

te r re fournit un oxyde de belle qual i té , et qui peut ê t r e l ivré au com

merce au pr ix de 1 fr. 2 0 à 1 fr. 3 0 le k i logramme (M. Binder) . 

Vert-de-gris. — Le ve r t -de -g r i s est u n e combinaison peu stable et 

très vénéneuse d 'acétate bibasique et d 'acétate t r ibasique de cuivre . 

Cette couleur , don t nous avons déjà ind iqué la p répara t ion (tome IV, 

page 164), se rencont re d a n s le commerce sous deux aspects différents : 

elle est t an tô t d 'un vert clair, tantôt d 'un bleu verdùt re . Cette dernière 

teinte paraî t due à u n excès d'acétate sesquibasique. 

Verdet. — Le verdet forme de gros pr ismes r h o m b o ï d a u x , d 'un 

vert très foncé et d 'une saveur as t r ingente et sucrée. Cette couleur , peu 

solide et t rès vénéneuse, est d 'un usage res t re int . On obtient, en la d i s 

solvant dans une eau alcaline, u n e l iqueur verte connue sous le n o m de 

vert d'eau, et assez employée pour les lavis. 

Le verdet , qui se p répare en a t t aquan t le ve r t -de -g r i s par l 'acide acé 

tique, est mélangé parfois f rauduleusement avec d u sulfate de fer ou d u 

sulfate de cuivre. Ces falsifications peuvent ê t re reconnues au moyen 

du ch lo ru re de b a r y u m , qui ne doit pas t roub le r la dissolution de verdet , 

et au moyen de l ' ammoniaque , qui doit d issoudre ce sel sans laisser de 

rés idu. 

La terre de Vérone, qui est, à l 'état na tu re l , d 'un vert céladon, devient 

d'un vert clair lorsqu 'on la r édu i t en p o u d r e ; le frottement la r e n d 

brillante ; sa t ex ture est g r enue . Elle exhale, pa r immersion dans l 'eau, 

l 'odeur qui est c o m m u n e aux argiles. Sa composit ion, d 'après une ana

lyse faite sur u n échantil lon rappor té de Vérone, est la suivante : 
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Vert de Schèele (arsénite de cuivre) , - r - Le vert d e Sehéele, don t la 

teinte ver te se modifie assez r a p i d e m e n t , su r tou t sous l ' influence do 

l 'humidi té , sert également dans la pe in tu re à l 'eau et à l ' hu i l e ; on en fait 

aussi usage dans la fabrication des papiers peints . 

Ce sel est excessivement vénéneux ; on a constaté, depuis u n e dizaine 

d 'années , que les papiers qu i en sont imprégnés ont sur l 'air des a p p a r 

tements une influence dangereuse , due sans doute au gaz hydrogène 

arséniqué que l 'arsénite de cuivre exposé à l 'air dégage en se décompo

sant (MM. Gmelin et Louyet) . 

La prépara t ion du vert de Sehéele, a été indiquée tome III, page 2 0 1 . 

Vert de Selaveirtfnrt. — Le vert de Schweinfurt est u n e couleur d ' une 

teinte a igue-mar ine t rès bel le , inal térable à l 'air, p lus solide, p lu s b r i l 

lante et beaucoup moins vénéneuse q u e le vert de Sehéele, auque l elle 

est généra lement préférée. 

Cette couleur est souvent falsifiée avec du sulfate de ba ry te et d u s u l 

fate de chaux. On reconnaît q u e le vert de Schweinfurt est p u r , lorsque 

les acides azotique et ch lo rhydr ique le dissolvent ent iè rement , et que 

la dissolution n 'es t point t roublée pa r l e ch lo rure de b a r y u m . 

Brome. — On distingue dans la pe in tu re le bronze na tu re l et le b ronze 

faux. Des alliages de cuivre et d ' au t res mé taux , rédui ts en p o u d r e , four

nissent le bronze na tu re l . Le b ronze faux s 'obtient en mélangeant de la 

céruse, du noir do fumée, du j a u n e de chrome et du bleu de Prusse . 

Le bronze na tu re l présente une teinte j a u n â t r e qui se change bientôt 

en j a u n e - b r u n . 

P o u r obtenir cette couleur on broie avec d u miel des feuilles minces 

de bronze , et après avoir enlevé avec de l 'eau c h a u d e le miel qui a servi 

à faciliter la t r i tura t ion , on fait sécher la p o u d r e méta l l ique . 

A Nuremberg , on t r i tu re la p o u d r e de laiton avec de l 'hui le d'olive et 

l 'on p rodu i t ainsi u n bronze de t rès belle qual i té . 

N u r e m b e r g livre au commerce la p o u d r e d e bronze pa r paque t s de 

3 0 g r a m m e s et sous les n o m s suivants : 

Bronze florentin ou cramoisi ; 
Bronze doré rouge ; 
Bronze doré pale ; 
Bronze blanc ; 
Bronze vert. 

On désigne sous le n o m de bronze blanc de la p o u d r e d 'étain que l 'on 

p répa rc en agi tant , jusqu ' à refroidissement complet , île l 'étain en fusion 

d a n s u n e boîte sphér ique de bois. 

L'argent massif est u n alliage de b i smuth , d 'étain et de m e r c u r e qui , 

ainsi q u e le b ronze b lanc , s 'emploie p o u r obtenir en pe in tu re la teinte 

du fer. 
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COULEURS VERTES. 621 

Ou lait encore usage en pe in tu re des couleurs vertes suivantes : 

Ocre verte | 

Vert de Prusse. . « 

Cinabre vert j 

Vert de montagne, ou vert de Brème. 

Cendres vertes | 

Vert de Mitis 

Vert Paul Vùronese j 

Vert Milory 

Vert anglais j 

Vert minéral ' ' i 

Vert de vessie ! 

Vert d'iris î 

Mélange de cyanure de fer vert et de 

terres alcalines. 

Cyanure de fer et de cobalt. 

Mélange en proportions variables de 
chromate de plomb et de bleu de 
Prusse. 

Carbonate de cuivre basique. 

Mélange de sulfate et d'arsénitc de 
cuivre. 

Arséniate de cuivre. 

Arséniate de cuivre obtenu par un pro
cédé secret. 

Dont la composition est inconnue. 

Mélange d'arsénitc de cuivre et de sul
fate de baryte ou de sulfate de chaux. 

Mélange de vert de Scbéele, de céruse, 
d'oxyde noir de cuivre , de bleu de 
montagne et d'acétate de plomb. 

Laque obtenue avec la matière colorante 
du nerprun. 

Préparé en faisant digérer de l'épiderme 
d'iris avec une solution d'alun. 

FIN DU TOME CINQUIÈME. 
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ACIDE KITROBENZOÎQUE 1 9 6 

Acide benzamique 196 
Formules des principaux nitrobenzoates. 197 
ÉTHER SITROBENZOÏQDE 197 

NITROBENZAMIDE t . . . . 197 
Carbanilamide, ou urée anilamique 197 
Carbanilate de potasse 197 
Acide carbanilique t. . 197 
Oxanilamide · . 193 

ACIDE BIMTROBENZOÏQDE 198 
Éther binitrobenzoîque 198 

ACIDE SULFOBENZOÏQUE . . . 198 

AMYlîDALlNE · 199 
Acide amygdalique 199 
Éther amygdalique 199 

ÉMULSINE. — SYNAPTASE 199 
ESSENCE DE CANNELLE. — HYDRURE DE CINNAMYLE . . . . . . . 200 

Chlorocinnose. · > . . 201 
CINNHYDRAMIDE 201 

Thiocinnol > 201 
ACIDE CINNAMIQUE ANHYDRE 202 

ACIDE NITROCINNAMIQDE ANHYDRE 202 
Éther nitrocinnamique. 202 
Nitrocinnamide 202 

ACIDE ACÉTOCINNAMIQDE ANHYDRE 202 
ACIDE CINNAMIQUE HYDRATÉ 202 

CINNAMATES. 204 

Cinnamate de potasse 204 
Cinnamate d'ammoniaque 204 
Cinnamate de baryte 204 
Cinnamate de chaux 204 
Cinnamate de plomb 204 
Cinnamate de cuivre 204 
Cinnamate d'argent 204 

ÉTHERS CINKAMIQCES 205 
ACTION DU PERCHLORURE DE PHOSPHORE SUR L'ACIDE CINNA

MIQUE 205 
CHLORURE CINNAMYLE 205 

Cinnamide • 205 
Cinnanilide 2 ° 5 
Citraniside 2 0 6 

Cyanure de cinnamyle · 206 
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CINNAMÈNE · ' 2 0 6 

Cinnamène nitré. 206 
Chlorure de cinnamène 206 

Cinnamène chloré . . . , . , . . · 206 
Bromure de cinnamène. . · · • · · · 206 

Cinnamène brome. , 206 

Métacinnamène. — MétaslyroL. — Draconyle » · · 206 

ACIDE CHI.OROCINNAMIQUE 2 0 7 

ACIDE NITROCINNAMIQUE HYDRATÉ · · 207 
Éther nitrocinnamique. 207 
Niirocmnamide . · · 207 

Carboslyrile. « · · 2 0 7 

ACIDE SULFOCINNAMIQUE · · · >· · · 2 0 7 

ESSENCE D'ANIS CONCRÈTE 2 0 8 

Chloranisal 208 

Bromanisal » · · 2 0 8 

ANISOINE · * · · 2 0 9 

Acide sulfodraconique. 209 
HÏDRURE D'ANYSILE · 2 0 9 

Anishydramide » · · 2 0 9 

Thianisyol 2 1 0 

Anisine 2 1 0 

CHLORURE D'ANYSILE. . . . . . . . . . . . . - . · · < · 2 1 0 

BROMURE D'ANYSILE 2 1 0 
ACIDE ANISIQUE 2 1 1 

Éther anisique 2 1 1 
Anisatede méthylène. 2 1 1 

ACIDE CHLORANISIQUE · · · 2 1 2 
Élher chloranisique » « 2 1 2 
Éther chloranisique de l'esprit de bois 212 

ACIDE BROMANISIQUE - · 2 1 2 

Éther bromanisique 2 1 2 
Éther bromanisique de l'esprit de bois · 2 1 2 

Bromanisol 2 1 2 

ACIDE NITRANISIQUE. 2 1 2 

Élher nitranisique 2 1 2 

Élher nitranisique de l'esprit de bois . 2 1 2 

ANISOL, — PHÉNOMÉTHOL 2 1 3 

Bibromanisol » 2 1 3 
Anisol mono-azolique 2 1 3 

Anisidine · 2 1 3 
Anisol bi-azolique · 

Anisidine nitrée 2 1 3 
Anisol tri-azotique 2 1 4 

Acide carbanisique 2 1 4 
Anisidine binitrée 2 1 4 

Acide chrysanisiqne 2 1 4 
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ÉUier chrysanisique 21a 

Acide sulfanisolique. . * . » 214 
Sulfanisolide , . . > 214 

ESSENCE DE CUMIN 215 
CUMINOL. — HYDRURE DE CUMFNYLE , , 215 

Cuminol poiassé . . . . . . . . . . . 216 
Chlorocuminol 216 
Cuminyle 216 

CHLORURE DE CUMINYLE. . , , 217 
ACIDE CUMINIQUE ANHYDRE 218 

ACIDE ACÉTOCOMINIQDE ANHYDRE . . . . . . . . T , 218 
ACIDE OENANTHYLOCCMINIQUE ANHYDRE 218 

ACIDE CUMINIQUE HYDRATÉ , . . 219 
Éther cuminique , . . . 219 
Acide nitrocuminique. . . . . . . . . . . . t . . . . . . , * . . 219 
Acide binitrocuminique . . . . . . . , . . 219 
CDMINAMIDE . . 220 
CDMINONITRYLE , · 220 

CUMÈME 220 
Cumène nitré 220 
Cumène binilré 220 
Acide sulfocuminique . . . . 220 
CUMINE 221 
Carbocumide , , 221 
Carbocumide sulfurée 221 

NITROCDMINE , . . , , 222 
Benzocumide nitrée 222 
CYANOCCJIINE , , . . . 222 

C Y M È N E 223 

ACIDE TOLUIQUE , - » 223 
Éther toluique f 223 

ACIDE NITROTOLUIQUE 224 
Éther nitrotoluique , . , „ . , . . . . . . 224 
Éther nitrotoluique de l'esprit de bois. , « . , 224 

S A L I C I N E 224 

Acide sulforufique. . , , . 225 
Olivine 225 

CI1LOROSALICINE 2 2 5 

Chlorosaligénine · , · · « . · · · 226 
BICHLOROSALICINE , , 226 

Bichlorosaligénine , . . , , , . . « . · · · 226 
PERCHLOROSALICINE , . , . . . . . . . . . . · · · 226 

Perchlorosaligénine 227 
SALIGÉMNE 227 

POPULINE . , < · 228 

S A L 1 R É T I N E , 2 2 9 

HÉLICINE 2 2 9 
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Chlorhélicine 229 
Bromhélicme 229 

HELICOIDUCE 230 
HYDRURE DE SALICYLE. — ACIDE SALICYLEUX. — ACIDE SPIROI-

LEUX. — HUILE DE FLEURS DE RELNE-DES-PRES. 230 
Liste des principaux salicylites. 2 3 1 

Acide mélanique 231 
Parasalicyle · 232 

SALHYDRAMIDE . . . ' 233 
Salhydraraide trichlorée 2 3 3 
Salhydramide tribromée. 2 3 3 

Thiosalico) 2 3 3 
CHLORURES DE SALICYLE 2 3 3 

CHLORURE DE SALICYLE SOLIDE. — ACIDE CHLOBOSAUCYLEUX , . . 2 3 3 
CHLORURE DE SALYCILE LIQUIDE 234 

BROMURE DE SALICYLE 234 
Bromure de salicyle brome 234 

Thiosalicol brome 234 
Bisulfhydrate de tliiosalicol bibromé · 234 

ACIDE NITROSALICYLEUX 2 3 5 
ACIDE SAL1CYLIQUE ANHYDRE 235 

Salicylide 2 3 5 
ACIDE ACÉTOSALICYLIQDE ANHYDRE 2 3 5 
ACIDE BENZOSALICYLIQUE ANHYDRE 2 3 5 

ACIDE SALICYLIQUE HYDRATÉ 2 3 6 
Acide sulfosalicylique » 2 3 6 
SALICYLATES 2 3 7 
Formule des principaux salicylates > . · 2 3 7 

ACIDE AMPÉLIQIE 238 
ACTION DU CHLORE SUR L'ACIDE SALICYLIQUE 2 3 8 

Acide clilorosalicylique 238 
Acide bichlorosalicylique 2 3 8 

Acide chlorophénésique 2 3 8 
Éther bichlorosalicylique 238 
Éther bichlorosalicylique de l'esprit de bois 239 

ACTION DU BROME SUR L'ACIDE SALICYLIQUE 2 3 9 

Acide bromosalicylique 2 3 9 
Élhers bromosalicyliques 2 3 9 
Acide bromophénasique 2 3 9 

Acide bibromosalicylique 239 
Acide bromophénésique 2 3 9 
Éthers bibromosalicyliques , 240 

Acide tribromosalicylique 240 
Acide bromophénisique 240 

ESSENCE DE GAULTHERIA PROCUMBENS. — SALICYLATE DE MÉ
THYLÈNE 2 4 0 

Gaulthérylène 2 4 0 
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Acide gaullhérique . . . » 241 
Gaulthérates. 241 

Nitrosalicylaie de méthylène. . , 241 
Salicylate de méthylène binitrique 241 
Salicylate de méthylène trinitique. . « 241 
Benzoate de méthylsalicyle 241 

SALICYLATE DE MÉTHYLÈNE BROME 241 
SALICYLATE DE MÉTHYLÈNE BIBROMÉ 242 

ACTION DU CHLORE SUR LE SALICYLATE DE MÉTHYLÈNE . , . 242 

Salicylate de méthylène monochloré 242 
Salicylate de méthylène bichloré » 242 

ACTION DE L'ACIDE AZOTIQUE SUR LE SALICYLATE DE MÉTHY
LÈNE 242 

Salicylate de méthylène binitrique 242 
Acide salicylique binitrique 242 
Salicylate de potasse binitrique » . 242 
Salicylate de méthylène irinitrique 243 

' ÉTHER SAL1C1QCE 243 

Éther salicique monobromé * 243 
Élher salicique bibromé - . . . . . . . · 243 
Éther binitrosalicique 243 
Benzoate d'éthylsalicyle < 243 

SALICYLATE D'AMYLÈNE 244 

Benzoate d'amylsalicyle 244 
SALICYLAMIDE 244 

Chlorosalicylamide < 244 
Bromosalicylamide 244 
Nitrosalicylamide. — Anilamide 24'4 

SÉRIE PHÉNIQUE 245 

Liste des principaux composés de la série phénique 245 
ACIDE PHÉNIQUE. — ALCOOL PHÉNIQUE. — HYDRATE DE PHÉ-

NYLE. — PHÉNOL. — ACIDE CARBOL1QUE « 246 
Acide sulfophénique 246 
Acide phénique perchloré 246 
Acide nitrophénique * • · 247 
Acide binitrophénique 247 
Acide trinitrophénique 247 
Acide phénique nitrobi-iodé 247 
Benzophénide 247 

Benzophénide binitré 247 
Benzophénide trinitré 247 

ACIDE PHÉNIQUE BICHLORÉ 248 
ACIDE PHÉNIQUE TRICHLORÉ.—ACIDE CHLOROPHÉNÉSIQUE. — 

ACIDE CHLORINDOPT1QUE 248 

Chlorophénol 2 4 8 
Chloralbine 248 

ACIDE PHÉNIQUE PENTACHLORÉ. — ACIDE CHLORINDOPTIQUE 
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CHLORÉ. — ACIDE CHLOROPHÉNUSIQUE 248 
ACIDE PHÉNIQUE MONOBROMÉ , ACIDE BROMOPHÉIUSIQUE. 249 

ACIDE PHÉNIQUE MONOBROMÉ - 249 
ACIDE PHÉNIQUE BIBROMÈ. . . . . 249 
ACIDE PHÉNIQUE TRIBROMÉ . . . ......... 249 
ACIDE PHÉNIQUE BINITRÉ. — ACIDE NITROPHÉNÉSiQUË » . . 249 

Acide nitrobromophénésique. . . » » < .' » 249 
Acide binilrophénamique . . . . . . . . . . ' . . . 249 
NlTROPHÉHÉSATES. a . . . . t 250 

ACIDE PHÉNIQUE TRIMTRÉ. — ACIDE CARBAZOTIQUE. — 
ACIDE PICRIQUE. — ACIDE N1TROPHÉNISIQUE 250 
Acide picramique. * 251 
CARBAZOTATES ' ' · 251 

Formules des principaux carbazotates . . . . J . . t 252 
ACIDE PHÉNIQUE NITROB1CHLORÉ < 252 
CHLOROPICRINE i 252 
CHLORURE DE PHÉNYLE . . . . . . . . . 253 
SALITHOL. - ÉTHER PHÉNIQUE ; . 253 

Salilhol monobromé 253 
.Salithol bibromé . « > 25 i 
Salilhol tribromé i . . 253 
Salithol nitré < 253 
Salithol binitré . 253 

Phénéthidine nitrée . . . . i . . . . . . 254 
Salithol trinitré t . . . 254 

PHÉNAMYLOL, ÉTHER PHÉNAMYLIQUE 254 
Amylnitrophénidine 254 

FURFUROL, HUILE DE SON < . 254 
FURl'URAMIDE t . < . . . 256 

Séléniofurfol. / •> 256 
FURFURINE i . . i 256 

JHIOFDRFOL . . i ·> . . i » 257 

FUCUSOL 257 
Fucusamide < < . . 257 

CAMPHRES 257 
CAMPHRE t 257 

Camphrone 258 
Cymène « > . . . . . . . . . . . . 258 
Azotate de camphre - 258 
Sulfite de camphre J . t 259 

ACIDE CAMPHORIQUE 260 
Acide sulfocamphorique » . i . 260 
ACIDE CAMPHORIQUE AHHTDRg / . . 260 

Acide camphoramique. . . . · . . . . < . . . . » . 261 
Campborimide 261 
Acide camphoranilique 261 
C a m p h o r a i r i l e » . t i ; » . . . . . . i . i 2 6 1 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A C I D E CAMPH0V1MQUE 261 

ÉTHER CAMPHORIQUE 261 

Éther camphorique bichloré 261 
ACIDE CAMPHOMÉTHYLIQDE . 2 6 1 
ACIDE CAMPHOLIOBK . . . 202 

Campholène . 262 
Campholone 262 

HUILE DE CAMPHRE , . . . . 262 
CAMPHRE SOLIDE DE BORNÉO 262 

Bornéène 263 
Camphre liquide de Bornéo 263 

Camphre gauche < ' « · 263 
Acide celmphorique gauche . · < <" 263 
Camphre inaclif · · · ' 263 

Acide camphorique inactif ou paracamphorique . . . . . . . . . . . 263 

ESSENCE DE MENTHE 264 

Menthène 2 ϋ / · 
ESSENCE DE CÈDRE CONCRÈTE 26/i 

Cédrcne 264 
ESSENCE DE SASSAFRAS 264 

Sassafrol ·· · 265 
HÉLÉN1NE 265 

Acide sulfo-hélénique 265 
Chlorhëlénine ' < · 265 
Nitro-hélénine · 265 
Hélénène < ' · 2 6 5 

COUMARINE ' 2 6 5 

Chlorantimoniure de coumarine ' · f · 2 0 8 

Nitrocoumarine « · · 266 
Acide coumarique « . . . 266 

ASARÏNE ' ' ' · 2 6 6 

ATHAMANTINE 2 6 6 

Oréosélone 267 
Oréoséline > ' 2 6 7 

ESSENCE DE GIROFLE 2 6 7 

Acide eugénique. 2 8 7 

Eugénine * · 2 6 7 

Caryophilline 2 6 8 

ESSENCE D'ABSINTHE 2 6 8 

ESSENCE DE ROSE 2 6 8 

ESSENCES DE LAVANDE ET D'ASPIC 2 6 8 

ESSENCE DE CAMOMILLE 2 6 8 

ACIDE ANGÉLIQUE HYDRATÉ 2 6 9 

Acide Angélique anhydre ^ 6 9 

Éther angélique. . . ; · -69 

ESSENCE DE RUE < i 7 ° 
9 7 1 

ESSENCE DE CARVI * ' 
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Carvène. . . » · · · 271 
Carvol · , . » . , . . » . . 2 7 1 
Carvacrol » . . . 2 7 1 

ESSENCE DE THYM 271 
Thymol · 2 7 1 

Thymène 271 
Acide ihymylsulfurique , 2 7 1 

Thymoïle 272 
Thymoïlol 2 7 2 

ESSENCE DE VALÉRIANE 272 
Valérol 272 

TABLEAU DES ESSENCES OXYGÉNÉES PKO CONNUES. 2 7 3 
ESSENCES SULFURÉES. 277 

ESSENCE DE MOUTARDE 277 
Nilrosynapylharz 277 
Sulfosinnapate de potasse 278 

THIOSINNAMINE 279 
ÉTHYLTBTOSINNAMINE · 2 7 9 
PHÉNYLTHIOSINNAMINB 280 
NAPHTYLTHIOSINNAMINE 280 

SLNNAMINE 2 8 0 
ÉTHYLSINNAMINE 2 8 1 

SINAPOLINE 282 
OXYDE D'ALLYLE 2 8 2 

MYROSINE · · · 2 8 3 
ACIDE MYROSIQUE. 2 8 3 
SINAPISINE 284 
SINAPINE 284 

Acide sina pique 284 
Sinkaline 284 

ESSENCE D'AIL, SULFURE D'ALLYLE 285 
ESSENCE DE RAIFORT 2 8 5 

R É S I N E S 286 

GÉNÉRALITÉS SLR LES RÉSINES 2 8 6 

Tannin artificiel 287 
TÉRÉBENTHINES 2 8 8 

TÉRÉBENTHINE ORDINAIRE 2 8 9 

COLOPHANE 2 8 9 
Acide pinique 289 
Acide sylvique » 2 8 9 

Acide oxysylviquc 290 
Acide pimarique. 290 

Pimarone , . . 290 
Acide bydropimai'ique 290 
Acide azomariqne, acide niiromarique 290 

Abiétinc 290 
Acide abiétique 290 
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Rétinaphte 291 
Rétinyle 291 
Rélinole 291 
Métanaphtaline 291 
Huile de résine 291 
Graisse noire 291 
Résinone 291 
Uésinéone 291 

BAUME DE COPAHU 291 
Acide copahuviqtie, acide copahu-résiniqtte 292 

SANDARAQUE 292 
ÉLÊMI , 292 
RÉSINE DE L'ARBRE A BRAI , 293 

Amyrine 293 
Bréine 293 
Bryoïdine 293 
Bréidine. , 293 

MASTIC 293 
RÉSINE COWDIE 293 

Acide dammarique 294 
Dammarane 294 
Dammarol « , 294 
Dammarone 294 

RÉSINE COPAL 294 
Résine courbaril 294 

RÉSINE LAQUE 295 
Laque en bâtons 295 
Laque en grains 295 
Laque en écailles 295 
Lac-laque 295 
Laque-dye 295 

SUCCIN. — AMBRE JAUNE. — ÉLECTRON 296 
Succitérène 296 

RÉSINE ICICA 296 
Icicane 297 
Bréane 297 

RÉSINE DE GAÏAC 297 
Acide gaïacique 297 
Gaïacyle 297 
Hydrure de gaïacyle 297 

GOMME AMMONIAQUE 298 
ASSA-FOETIDA 298 
EUPHORBE 299 
GALBANUM 299 
RÉSINE DE JALAP 299 

Rhodéorétine 299 
Acide, rliodéorétirtique. 299 

V. 41 
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Rhodéorétinol . . » . , . 300 
Pararhodéorétine 300 

RÉSINES DE LA RACINE DE RHUBARBE 300 
Aporétine 3 0 0 

Phaiorétine > · • 3 0 0 

Érythrorétine 300 
SANG-DRAGON 3 0 0 

GOMME-GUTTE 300 
GOMME D"0LIV1ER 301 

Oliviie 301 
Acide pyrolivilique . . . . . . » . . 301 

MYRRHE 301 
Myrrhol < 301 
Myrrhine · · 302 

Acide myrrhique 302 
SAGAPÉNUM. . . 302 
OLIBAN OU ENCENS . . . . . t . . . . t . . . . 302 
OPOPONAX » 302 
SCAMMONÉE 303 

BAUMES 304 
BAUME DU PÉROU LIQUIDE 304 

Cinnaméine , · 304 
Péruvine . . . » 305 
Métacinnaméine 305 

BAUME DE TOLU. 306 
Tolène · 306 

BENZOENS OU ANISÈNE 307 

Acide nilrodracylique 307 
Toluidine 307 

Nitrotoluidine 308 
Éthyltoluidine 308 
Diélhyltoluidine «· . . . « 308 

Oxyde de triéthyltoluenylammonium hydraté. . . . . . . . . 308 
LIQUIDA MBAR 308 
STYRAX LIQUIDE 308 

Styrol 308 
Styracine 308 
Styrone 308 

Chlorostyracine , 308 
BENJOIN 309 
RÉSINE DE XANTHORRHÉA HAST1LIS 309 
MYRQXOCABPLNE 310 

TABLEAJU DES RÉSINES PEU CONNUES 311 

VEBMS 312 
Composition de quelques vernis 313 

CAOUTCHOUC. 315 
Caoutchène 316 
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Hévéenne 316 
Caoutchine 316 
Glu-marine < · · · 817 

CAOUTCHOUC VOLCANISK « 3 1 8 
TRAITEMENT INDUSTRIEL DU CAOUTCHOUC 319 

Feuilles de caoutchouc > . 320 
Tissus imperméables 320 
Feuilles de caoutchouc portant l'empreinte d'étoffes . . . . . . . . 320 
Caoutchouc durci < 320 
Fils de caoutchouc 321 

GUTTA-PERCHA 821 
Gutta 322 
Fluavile 322 
Albane 322 

NAPHTALINE < * 323 
ACTION DU CHLORE ET DU BROME SUR LA NAPHTALINE. . . . 824 
TABLEAU DES DÉRIVÉS CHLORÉS ET BROMES DE LA NAPHTALINE 326 
ACTION DE L'ACIDE AZOTIQUE SUR LA NAPHTALINE 334 

Naphtaline proto-azotique 334 
Acide thionaphtamique < 334 
Acide sulfonaplitalidamique • 334 
Acide sulfonaphtalidique nitré 334 

Naphtaline bi-azotique 334 
Acide nitronaphlalésique 335 

Naphtaline tri-azotique 335 
Trichloronaphtaline bi-azotique , 335 
Oxyde de chloroxénaphtose 335 
Oxyde de chloroxénaphtalise. . . . . . . . < · . 335 

NAPHTALIDAME 336 
Naphtaméine 336 
Carbamide naphtalidamique 336 
Sulfocarbamide naphtalidamique . , 336 

SÉMINAPHTAL1DAME 336 
ACIDE PHTALIQUE 337 

Phtalimide. « 337 
Éther phtalique 337 
Phlalamile. « 337 
Acide phtalanilique 337 
Acide nitronaphtalique . , 337 
Acide phtalique Irichloré 337 

ACTION DE L'ACIDE SULFURIQUE SUR LV NAPHTALINE 338 
Acide sulfonaplitalique 338 
Acide sulfonaphlique 338 
Sulfonaphtaline 339 
Sulfonaphtalide 339 
Acide sulfoglulinique 339 

PARANAPHTALINE - • · 339 
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MET ANAPHT ALINE 339 
PARAFFINE 340 
EUPIONE 340 
NAPHTE 340 
NAPHTÈNE 341 
NAPHTOLE 341 
BITUMES ÉLASTIQUES 341 
SCHÉÉRÉRITE 341 

Azokérite 341 
Hatchétine 341 

BITUMES NATURELS 341 
Brai gras , 341 

Pétrolène 341 

Ampéline 342 
CRÉOSOTE. 342 

C O R P S G R A S 344 
Liste des principaux corps gras et de quelques-uns de leurs dérivés. 345 

STÉARINE 346 
MARGARINE. . . : 349 
OLÉINE 350 
ACIDE STÉARIQUE 352 

Stéarone 352 
STÉARATES 352 

Stéarate neutre de potasse. 353 
Stéarate neutre de soude 353 
Stéarate neutre d'ammoniaque 354 
TABLEAU DES STÉARATES INSOLUBLES 355 

ÉTHER STÉARIQUE 357 

STÉARATE DE MÉTHYLÈNE. . 357 
STÉARATE D'AMYLÈNE 357 

COMBINAISONS DE L'ACIDE STÉARIQUE AVEC LA GLYCÉRINE. . 358 
Monostéarine 358 
Distéarine 359 
Tristéarine 359 

ACIDE MARGARIQUE 359 
AlARGARATES 360 

TABLEAU DES PRINCIPAUX MARGARATES 361 
ÉTHER MARGARIQUE 363 
MARGARATE DE MÉTHYLÈNE . 363 

MARGARAMIDE 363 
COMBINAISONS DE L'ACIDE MARGARIQUE AVEC LA GLYCÉRINE. 364 

Monomargarine 364 
Trimargarine 365 

ACIDE OLÉIQUE 365 
Acide oxy-oléique 365 
Acide chloroléique 366 
Acide bromoléique 366 
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OLEATE» 367 
Oleate neutre de potasse 368 
Oleate neutre de soude. 368 
Oleate neutre d'ammoniaque 368 
Oleate neutre de baryte 368 
Oleate neutre de magnésie 368 
Oleate neutre de chrOme 368 
Oleate neutre de zinc 368 
Oleate neutre de cobalt 368 
Oleate neutre de nickel 368 
Oleate neutre de plomb 368 
Oleate de cuivre 369 
Oleate d'argent 369 

ÉTHER OLÉIQUE 369 
OLEATE DE MÉTHYLÈNE 370 

COMBINAISONS DE L'ACIDE OLÉIQUE AVEC LA GLYCÉRINE. . . 370 

Monoléine 370 
Di-oléine 371 
Tri-oléine 371 

ACTION DE LA CHALEUR SUR LES ACIDES STÉARIQUE ET MAR-

GARIQUE 371 
MARGARONE » 372 

ACTION DE LA CHALEUR SUR L'ACIDE OLÉIQUE 372 
ACIDE SÉBACIQUE 373 

ACIDE IPOMIQUE 374 
SÉBACATES 374 

Sébacate neutre de potasse 374 
Sébacate neutre de soude 375 
Sébacate neutre d'ammoniaque 375 
Sébacate acide d'ammoniaque 375 
Sébacate neutre de chaux 375 
Sébacate neutre de sesqui-oxyde de 1er 375 
Sébacate neutre de plomb 375 
Sébacate neutre de cuivre 375 
Sébacate neutre d'argent 375 
Sébacate de protoxyde de mercure 375 

ÉTHER SÉBACIQUE 376 
SÉBACATE DE MÉTHYLÈNE 376 
SÉBACAMIDE 376 

ACIDE SÉBACAMIQOE 377 
ACTION DE L'ACIDE AZOTIQUE SUR LES ACIDES STÉARIQUE ET 

MARGARfQUE 377 
ACIDE SUBÉRIQUE 378 

Subérone 378 
Subéranilide 378 
Acide subéranilique 378 

SUBÊJUTES 379 
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ÉTHER SOBÉRIQUE • · « • 379 

Éther subérique chloré » 379 
Subéramide 379 

SDBÉRATB DE MÉTHYLÈNE · 380 
ACIDE-SUCCINIQUE 380 

SUCCINATES · 382 
Succinate neutre de potasse . 382 
Succinate acide de potasse · 3 8 2 
Succinate suracide de potasse 383 
Succinate neutre de soude 3 8 3 
Succinate acide de soude » 3 8 3 
Succinate neutre d'ammoniaque . · · 383 
Succinate neutre de baryte · 384 
Succinate neutre de strontiane 384 
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