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E R R A T A  

Dans l'article de M. Hubert, intitule : Dosage de l'acide tarlvique lzbre 
e t  comhiné dans les vins, qui a paru dans le numéro de janvier, p. 1, 
lire, it la page 2, 10" ligne : « une trompe a vide r ,  au lieu de : u une 
lampe a vide n. 

Page 4, 330 ligne, lire : u qui peuvent indiquer la présence 11, au lieu 
de : n qui peuvent modifier la prhence ». 

Dans l'article de M. Cormimbœuf, no d'avril, p. 433, dernikre ligne 
du tableau, l ire« KBr  II au lieu de « KCl  n. 

P. 134, 13' ligne, lire u I p .  100 de KG1 u au lieu de 1.1 0,1 p. 100 
de KC1 u. 
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ANNALES ET REVUE DE CHIMIE ANALYTIQUE 
Année 1906. 

TRAVAUX ORIGINAUX 

Dtrmgc ale I'rcide tartriqac l i l~re  et camhiné d ~ n n  
les viiiw, 

Par M. A .  IIunmi~,  

Docteur ès-sciences, 
Directeur du laboratoire oenlogiqiie et  agricole de Rziers .  

A .  B i t w t r a t e  de potasse. - Il faut  absolument abandonner la 
méthode Berthelot e t  Fleurieu encore employée en France, car  
elle donne t rop sou\rent des résultats erronks, soit pa r  suite de  la 
formation de bisulfiite de  potasse, B côté d ~ i  bitartrate, d a n s  les 
vins pl&lrés ct ndditionnts d'acide tartrique, soit p a r  suite d e  
la précipitation incomplete d u  tar t re ,  précipitation qui  est tou- 
jours fort longue d a n s  les conditions de l'expérience et qui  néces- 
siterait plusieurs jours  pour 6tre totale. 

Il est préférable d'employer le procédé suivant,  qui  est plus  
fidéle dans ses résultats ct  dont  
le principe est dû à RI. Keboul. 

On évapore 100cc. de vin 
au linin-marie, dans  une  cap- 
sule de porcelaine à bec d e  
7 centimètres d e  diarnétre. Le 
vin est logé dans  u n  ballon qui  
sert à alimenter la capsule a u  
fur  el à rriesurc: d(: I'kvapora- 
tjon d u  liquide. 

Lorsque celui-ci n'occupc 
plus qu'un volurne de Scc. en- 
viron, on retire la capsule, e t  on  l'abandonne dans u n  endroit 
frais jusqu'au lendemain. 

On ajoute alors 2 à 3cc. d'alcool 400-42O ; on mélange en 
écrasant soi,gneusement les cristaux de  bitrartiitc de potasse avec 
une petite baguette de  verre ; enfin, on décante dans un creuset 
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de Gooch (1) dont  le fond est garn i  d'une mince couche de pulpe 
d'amiante lavée au  prEalable à l'acide azotiqiie et à l'eau distil- 
lée, de  façon à en klirriiner tous les sels soluliles. 

1.a pulpe d'amiante se placc 
entre  le fond du  creuset e t  la 
petite plaque perforée. 

Le creuset de Gooch est pus6 
s u r  une fiole à. vide, q u i  est 
mise e n  comrriunication avec 
une lampe  a vide (fig. II). 

On peut i%deinrnent. faire 
cette filtration sur  uri simple 
filtre sans pli, mais, d a n s  ces 
conditions, l'opkration est fort 
Icnte. E n  outre, le lavage des 
cristaux derniinde, pour  etre 
bien fait, u n e  plus g rande  
quant i té  d'alcool, ce qui  peut  
entraîner des pertes p a r  dis- 
solution. 

O n  ajoute de nouveau 2 à. 3ce. d'alcool ; on répète le délayage, 
en detachant avec soin, au moyen de  la baguette de verre ,  toutes 
les matiéres adliérentes aux  parois de  la capsule ; on décarite, 
et l'on recornrnence les lavages, sans cependant employer plus  
de  20cc. d'alcool ; on utiliie, pour  ces l a m g e t .  une petite pis- 
sette faite avec une 6prouvette graduée d e  50cc. et à jet trhs fin 
(fig. III). 

Lorsque les cristaux sont nets, on les fait  passer d a n s  le creu- 
set, où l'on achève le  lavage avec le reste des 2Occ. d'alcool ; on 
retourne alors le creuset daris une capsule de porcelaine (24 cen- 
timétres de  diamètre), et  l'on fait  toiiiber tout le contenu avec 
une pissette eau distillke ; on ajoute encore u n  peu d'eau; on 
fait bouillir pour  dissoudre le bitartrate d e  potasse ; après  refroi- 
dissement, on titre à la soude décime, en employant, comme 
indicateur, 5 à 6 gouttes d'une solution alcoolique de phénol- 
phtaléine à 3 p. 100. 

(1) Le creuset de Gorxli (Hg. 1) est si~rri1il~hle aiix r:rr!uset,s oidiriaircs 
en porcelairic,. rnüis son fond est percé (le petits trous ; sur  ce l'orid, o n  
p l w e  U I I C  rwid t~ l l~ !  I!II ~1orce1a.111~ de mi:r~ie diarr~t'!Ir~+ ($1, Cgilrxnml ptd'ul,~;e. 
Le crei~set  périt~tre i frottemont dans u n  large tube en caoutchouc souple, 
et. celui-ci d u s  Ir! goiilot ci'unc fiole é vide, afin d ' i ~ s s ~ ~ r ~ r  11111: f c ~ . r r ~ : t u r ~ .  
hermktique. Ce pc'lit a p p a r d  est t r és  conirriode e t  perniet des filtralions 
excr~ssivernent.ra~~ides. Le diamPtre di1 crenscit est de 35 millimktres e n ~ i r o n .  
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Le nombre d e  cc. trouvé, multiplié p a r  0,188, donne la  
teneur d u  vin en tartre p a r  litre. Il convient toutefois d'ajouter 
L ce chifl're 0 3 . 0 2  pour le bilarlrate resté en solution ou dissous 
p a r  l'alcool. 

Cette rriéthode prksente de grands av;intages, mais aussi u n  
inconvénient : celui de  donner 
parfois du  tar t re  qui  n'existe ' 1  
pas en nature dans le vin ; en / / 17/Ll- 
effet, un vin peut  renfermer 
du  sulfate de  potasse et de 
l'acide ta r t r ique  libre ; lors- 
qu'on le concentre, il se forme 
d u  double bitartrate décomposit.ion, de potasse p a r  suite par  I= '" - 

de l'insolubilité relative de  ce 'O b.~ 

sel. 6 

Dans ce cas, il est plus  lo- 
gique de doser indirectement 

T y h L  
le t a r t re  par  l'alcalinit6 des 
cendres solubles. 

L a  créme de  tar t re  est le principal sel organique de potasse ; 
on peut donc connaltre presque exactement son poids p a r  I'alca- 
linittr des cendres solubles. 

Toutes Ics fois qu'on a u r a  t~ faire  L uri vin pl%trE, phosphaté 
ou même chloruré (dans le cas d'addiliori d'acide chlorhydrique) 
ou rriieux, toutes les fois que l'alcaliriit6 des cëndres solubles, 
calculées en tar t re ,  donnera un chiffre différent d e  plus de  3 à 
4 d k c i g .  du dosage direct, il faudra eniployer le premier chiffre, 
qui se trouve plus prEs de  la vérité que le second. 

Dans le cas contraire, il vaut  rnieux utiliser la méthode décrile 
plus hau t ,  q u i  est plus précise. 

Voici la marche à suivre pour doser l'alcalinité des cendres 
solubles : %cc. de  vin sorit évaporés au  liaiil-marie dans une 
capsule en platine, puis soumis B la calcination a u  rouge 
sombre, avec précaution, afin d'kviter toute volatilisation, 
notamment celle des chlorures. 

Cette calcination se fait le mieux au  moufle, en plaçant la ou les 
capsules sur  le devaiit, saris fermer la porte ; on termine l'inci- 
nération en poussant la capsule dans le fond du  four, dont  la 
porte reste toujours ouverte; on ne ferme celle-ci pendant quel- 
ques instants que s'il reste quelques particules charbonneuses. 

Lorsque Ics dernières parcelles noirhtrcs ont cornpl~tcrnent  
disparu, la calcination peu t  étre corisidérée coirirrie terminCe; 
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on ajoute alors 2 ou 3 gouttes d'une solution saturée de carbonate 
d'aminoniaque, destinée k carhonater la chaux,  e t  l'on dessèche 
à i l b .  

L'incinkralion s u r  un  hec Riinsen se fait rarement  bien: et, si 
l'on pousse le chauffage pour  arr iver  ii l a  coniplète disparition 
du charbon, on volatilise souvent u n e  partie des chlorures. 

Cepeudant i l  est des cas OU la calcination doit ètre conimencée 
sur u n  bec Bunsen : c'est lorsque le vin renferme encore une 
quant i té  de sucre un peu élevée ; lii masse se  hoursoume par  la 
chaleur, et l'on court le risque d'avoir des pertes;  lc mieux est 
alors d e  chauffer doucement sur, un  hr:ilcur, puis d'enflammer le 
résidu au  moyen d o  mèrrie brûleur  ; lorsque toute la masse est 
r.arhonisCe, on termine au nionfie cnmme il est. indiqui: pliis haiit. 

On reprend alors les cendres p a r  l'eau distillée froide ; on 
fait passer le contenu d e  la c i~psulc s u r  un  petit filtre sans plis de 
5 centimètres de  diamètre  ; puis on lave la capsule et le filtre 
sans employcr plus de  Xlcc. d'eau froide ; le  filtrittum est 
additionné de 2Occ. d'acide sull'urique décime, cliauffh pendant 
quelques instants à l'ébullition, afin de chasser l'acide cnrbo- 
niqiie, e t  enfin titrk B froid avec: la soude d k i m e ,  en prCscnce 
de la phénolphtaléine. 

La diffërence entre  le volume de l'acide (IOcc.) et celui de la 
soiide employée, rnultipliée p a r  0,7:2, doririe l'alcalinité des 
cendres calculCes en tar t re .  

Quelques cliirriistes relirocherit a u  dosage du  tar t re  par  l'alca- 
linité des cendres solubles d'étre entaché d'erreur, p a r  suite de 
l'action du carhonate de  potasse s u r  le phosphate de chaux  ou de 
magnésie. Il suffit, pour  éviter u n e  erreur  sensible, de  laver les 
cendres avec de l'eau fiwide et de  ne  pas en employer plus 
de  JOcc. 

Cette mcithode est certainement plus exacte que celles de  Pas- 
t eur ,  de  hIh1. Berthelot e t  Fleurieu, e t  même de  M.  Reboul dans  
certains cas (vins plâtrés) qui  peuvent modifier l a  présence d u  
tar t re  d a n s  un  mélange de sulfate d e  potasse et  d'acide tartrique, 
le bitartrate de  potasse se  formant  par  sui te  de son insolubilitk 
relative dans le  rnélange kthéro-alcoolique (Berthelot e t  Fleu- 
rieu) o u  dans une quantite faible d'eau alcoolisée (Reboul). 

B. Acide tarhique libre. - 11 faut ,  pour  ce dosage, procéder 
cornrrie pour le bitartrate de  potasse, niais en ajoutant a u x  
f OOcc. de  vin 10 sou t tes  d'une solution de  bromure de potassium 
B 20 pour 100. 

Si l'on se  t rouvai t  en présence d'un vin trks chargé en acide 
tar t r ique libre, le t a r t re  pourrait  cristalliser dans  le  ballon ; 
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aussi est-il préférable de placer ce dernier  s u r  Iü plaque d u  
bain-marie, à cûté d e  la capsule à évaporation, la chaleur per- 
mettant d e  maintenir  le tar t re  en dissolution. 

On multiplie p a r  0,15 le nombre dc. cc. de soude décime 
employée pour  la tit tation des cristaux de  tar t re ,  si  l'on désire 
avoir I'acide tartrique total d u  vin. L'acide tartrique libre 
s'obtient p a r  différence entre  ce chifïre et  celui du  bitarlrate de 
potasse évalué en acide tartrique. 

II convient ici de rappe1:r ce que  nous disions a u  sujet d u  tar- 
tre. Le dosage direct de ce dernier est entaché d'erreurs pour  cer- 
tains vins;  aussi,  pour ces cas  spéciaux, qui  ont  éié indiqués 
plus hau t ,  on calcule l'acide tartrique libre p a r  différence entre 
l'acide tar t r ique total e t  l'alcalinité des  cendres sollibles, calcu- 
lée, elle, en acide tar t r ique.  

II faut également a,jouter que l'acide tartrique total comprend, 
non-seulement celui du  bitartrate de potasse et I'acide tartrique 
libre, mais  encore celui qui  est combiné a u x  terres alcalines. Ce 
dernier est l a  plupart  d u  temps n6gligcable, cependant on pcut 
le calculer d e  la façon suivante et le retrancher  de I'acide tartri- 
que total. 

C. Acide tartr ique comhini a m  terres nlcnlines. - On fait les 
cendres d u  vin comme il a ét6 di t  pliis hau t  :L propos de l'alca- 
linité des cendres solubles : puis, a u  lieu de  les reprendre p a r  
l'eau, on y ajoute directement, aprés  la calcination et le traite- 
ment a u  carbonate d'ammoniaque, IOcc. d'acide sulfurique 
déciriormal, en prenaril la précautiori de  recouvrir la capsule 
de platine d 'un  verre de montre, afin d'éviter des pertes par  
projection. 

La dissolution terminke, on vide la capsule dans une fiole de  
20cc. ; on lave la capsule et le verrc de montre à l'eau distillée; 
on réunit les eaux  de lavase la s31utio11, puis 011 chauffe à 
I'6hullition, afin de chiisser I'acide carbonique;  on titre à froid 
à la soude décime, en pr6sence de la phénolpht a 1 "  eirie. 

La diffkrence entre  1':ilcalinité des  cendres totales et celle des  
cendres solubles indique l'acide tartrique combiné a u x  terres 
alcalines. 

Soit n de  nombrc de cc. de soude décime employée pour l 'al- 
calinité des cendres solubles ; ni celui corresponclant i l'alcali- 
nité des cendres totales ; x I'acide tartrique cornhiné aux  terres 
alcalines ; on aiira : 

4 X 0 , i w  (10 - IL') - (10 - n). 
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Dosrmge dii nickel, 

Par M. II. CORXIMIICEUF. 

T,m mkt,tiodes de dosage du nickcl snril. peu noinbreuscs et 
peuvent se rtiiiuire tleiix : l 'une est la vieille rnc5tliotlc clns- 
sicpe, qui consiste a tri~naforrner le nickel en sulfate, qu'on 
dose à 1'Et;it (le sulfate ;inhydre. Cette inkthode est longue et 
n6cessite une kvaporation ; de plus, il est toujours difficile 
d'apprkcicr le moincnt où In tri~nsfurmütion du  sulfiite hÿdratt! 
en sulfate anhydre  est cornplètc ; si l'on ne  ch:iiifïc plis suffi- 
samment, or1 risque de  li~isscr un  peu d'eau ou d'acitlt ~i i l f i i r i -  
que, qu'il est tou,jours difficile de mettie en quarilitk exacte ; on 
a alors u n  poids t rop fort ; si, :LU conlraire, on rhiiiiffc trop, le 
sulfate tend à noircir e t  se di.coirilmse pi~rtiellerrienl ; on olitierit 
alors un poids trop fiiible; il eijt vrai  qu'on peut chauffer le 
sulfate dans  une  capsule de  platine et  ne portcr le fond de 
celle-ci qu'izu rouge trPrj soinlire ; on agite soigncx~sernont la 
cornposi: avec iin f i l  de pl;~t,inc; on  laisse refroidir rlriris u n  
exsiccateur; on  pEse, puis on ch:~iiffe une  seconde, une troi- 
sikme fois dans les mérncs conditions que précCdmrnent, et cela 
jusqu'h ce que le poids soit it peu 1)r.i.s co~istiiril : ,j(: dis b pou 
~ m ? s  consttnnt, car  tous rcux qiii ont  ernployé ce prockdE ont 
pu reniarquer qu'il est I ~ i e n  difficile d'avoir un pnirls coristarit et 
qu'aprèsc"haqu(: ctii~uffe or1 obtient toiijours u i i e  difffircnce, 
t,rès fiiilile il ecit vrai (1 oii h i I l i g r . ) ,  rimis e n  rkilit.6 on ne finit 
pas à quel moment s 'arrêter.  

En gknkral, cette mkthoile, toiit en ne doririant qiir ïlrs r h l -  
tats trés approcki6s, exige lieiiiicoup de  temps c l  beaucoup d'at- 
tention, et, r e r s  la fin, on peut toiijours rrainrlre une rn:~lntlresse 
qui filit perclrc. Ir ,  fruit  d'un très Inris trnvnil ; elle n'est dont: 
pas  eri rapport  :tvec les exigerices des la1)oratoires indiistriels 
;actuels. 

Ln seconde indthotle, trés exi~cte, preçqiie niitomatiqiie, ne 
nécessitant que peu d'attcmtion, ps t  relle par  I'klectrolyse : cette 
1r16llicitie est i i ~ ~ j o ~ l r d ' h ~ i i  p ~ ~ s q u e  seule en usiige ~ I ; L I I ?  la plupiirt 
dcs Iithoratoin>s ; nialheiireiisernent elle ri'cst pas exernpte de  
critiques, car elle nkeessite ilne installation assrz coiîteiise : rlcs 
appawils  d'klectrolyse en platine, des appareils klectriqui~s, etc., 
qui n e  peuvent Stre installi% q ~ i e d m s i ~ ~ s  industries s'intbres- 
sant spkcialement cette question. 

Le chimiste qui n'a pas d'appiari:il d'~~lei:trolyse, niéme primitif,  
et qui a l'occasion de filire une an:~lyse de nickel peut utiliser la 
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methode que je vais décrire en détail et qui lui donnera toute 
satisfaction. 

Le compos6 de nickel, mt'itiil, alliage ou autri:, est dissous dans 
un acide; la solution, eleridue cl'eiiu et suffisarnrnc:ul acidifiée, 
est prFcipitBe par HaS, afin d'éliminor tous les cornpashs prbcipi- 
tables par  ce réact,if; on filtre, et l'an fitit hoiiillir le filtratum, 
afin de Io débarrasser de  11% en excès ; on précipite le for par un 
excés d'ammoniaque, e l  le nickel reste en solution; on filtre ; le 
précipité de fer est redissous sur Ic filtre par quelques gouttes 
d'IlC1 ; on reprécipite cette dernière solution par l'ammoniaque ; 
on filtre en réunissant le filtraturn de cette seconde opBralion au 
premier filtratuin ; cette dernière opkratiop a pour hut d'enlever 
les quekpm traces de nickel que l'oxydt: de fer entraine tou- 
jours, 

Le filtrnturn contenant tout le nickel est soumis ii l'action d'un 
courant d'l12S ; le nickel se prdcipite à l'état de sulfure ; on filtre 
celui-ci sur un filtre assez grand, et l'on a hien soin de ne jiimai~, 
laisser le filtre se vidcr, car le sulfure de nickel passerait au 
trnvers du filtre, et l'op6rntion serait recommencer; on peut 
faire le Iavagt: du sulfure même avec de l'eau distillee, si l'on tient 
campte des obserwtiona précédentes ; lorsqu'or, suppose le 
lavage suffisitnt, on ajoute, toujours en tenant le filtre presque 
plein de tiquido, de l'alcool ordinaire S 900, avec lequel un ter- 
mine le lavage ; on ohtient ainsi, non plus u n  sulfure plu3 ou 
moins grisâtre et parnissarit oxydi k sa surface, rriais un sulfure 
parfaitement noir, dont la dessiccation est facile et  rapide 
I'Ctuve. 

Le sulfure et lefiltre qui  le contient sont places, aprEs dessicca- 
tion, dans une capwle de porcelaine, et l'on incinFre le tout & 
hitsse LerripériiLurr: ; lorsque le filtre est hrîilé, le sulfure est 
grossièrement concwsé, et l'on continue de chauffer un  peu plus 
fort sur un bec Bunsen ou miriiix dans lin petit moufle, jiisqii'it 
cc? qu'il se transforme en une ~ m u d r e  homoghne gris%tre sans 
points noirs; on arrive à cc résultat plus rapidement en pulvéri- 
sant le sulfure de temps en temps avec une baguette de  verre ; 
lorsquc le sulfure est transformé en poudre grisgtrc, on le trans- 
vase de In capsiile de porcelaine dans un petit creuset de platine, 
qu'on porte au rouge blanc avec le chalumeau pendant quelques 
niinutes; on obtient finalement de l'oxyde de nickel d'une belle 
couleur verte, qu'on peut peser et qui ne change plus de  poids 
même par une calcination prolongée. 

II est nécessaire de suivre h la lettre ces indications, car, si le 
sulfure était, au  dkbut, chauff6 trop fortement, il pourrait fon- 
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(Ire, et alors sa  transformation en oxyde ne pourrait  plus avoir 
1 iw . 

1,~:s r6siilt;~ts olitciiiiis par  cette riiéthodi: sont exacts à I ou 
2 dixi&irics près, c'est,-&-dire s~iffisarnrnrril prbcis liour les analyses 
industrielles ; il n'y n pas tl'i.v;tporatiori à faire comme a w c  la 
m0thorle nu sulf;~te, el I'on n'a pas à craindre do perte, si I'on 
se ronforrnc c~xacternerit a i l  mode op6ratoire ci-tlr:i;sus d k i i t .  

Roavel lc  méthode ale donage des sucimes réducteurs, 

De tou1r.s les rnitliodi:~ (11. dosage du  ~ l u c o s c ,  la plus  r:rriployi:e, 
en France, est crrtainemcint la rnCthotJe volumétrique de Violette; 
on opère s u r  un voliime niesuri: [le liqueur Fcliling, qu'on 
réduit avec la liqueur sucrfie coritc\nue dans une hurette graduée, 
e t  I'on observe In fin de ln ri.tliic:tian par  la tl~:color;ilion (III 
liquide surnageant le précipité rouge-vineux de protoxyde de 
cuivre. Tous les chimistes connaissent les inconvénients de  cette 
méthode, qu i  nécessite des prkcautions et  des artifices variés 
pour faciliter le dkpbt (lu p r k i p i t é  cuivreux. 

Afin d'hviter ces divers iricorirénients e t  de re~i t l re  le dosage 
du  glucose plus facile ct plus sûr ,  une modification (le cette 
mi:tliotlc vient d'ktre liroposkc par  M .  E. P. Lavallc (Chem. News, 
1905, 91 ,  p. 209). 

CF. chimiste a observé qu'un excès de  potasse cniistiqiie dissout 
presque totalement le protoxyde de  cuivre et que la solution 
demeure incolore s i  tout le cuivre est rkduit. Voici comment il 
opère : 5 ou 10cc. dc l iqueur de Fehling, placks dans  une  
capsule de  porceliiirie, sont atlr1itionni.s de 30cc. de lessive con- 
ceritrcie (le liotasse ciiiislique (1 p. KI10 + 3 p. d'eau) et de 50 
a GOcc. d'eau distillke ; on chauffe, et,  dés le cornmencernent 
de  I'i.hullition, on ajoute pr t i t  à petit la solut io~i  sucrée 
l'aide d'une burette grailiii.e, jiisqu'iiii moment oit une goutte de 
cettc: clrrni2re fait disparaître I ; I  clerriiiire trace de couleur hleue 
de la liqiieur (le Felilirig. 

Par iiiir: sc5rie d'essais (le coritriile avec des solutinris (11: glii- 
cose dr. concentration raricie, l'auteur :I c:oristnté l'exactitude de 
cettc in6tliotlc facile et rnpitli:, laquelle se rermmmande aussi 
bien pour le dosage du glucose que [mur celui des sucres réduc- 
teurs en ginkral.  
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Nouvelle  trompe ii vide, 

Par M. A .  VILLIERS. 

Cette trompe (1) se distingue de  la trornpe à 2 cdnes renversés 
d'iilvergniat par  la substitution au  cône supérieur d 'une boule 
sphérique, percée d 'une  ouverture circu1aii.e d'un diamètre à 
peine inférieur B celui d u  cûne disposé au  des- 
sous de  cette ouverture ; I'eau pénètre dans ce 
dernier, non plus sous la forme d'un cûrie 
droil, mais sous celui d'une veine coniqiie 
présentant des nœuds et  des ventres. L'ospi- 
ration se produit d k j i  en grande partie sans 
amorçage de la trompe et  n'est que peu accrue 
lorsyu'on détermine cet arriorçage en obtui,ant 
un instant l'arrivée de l'air. L a  v i t e s e  totale 
d'aspiration est environ 6 fois plus g rande  
que dans  la t rompe d'Alvergriiat, et, bien que 
le débit d'eau soit plus considérolilc, cette 
vitesse permet, en outre. de réaliser une éco- 
noinie de  plus de  50 p .  100 d a n s  la dépcrise 
d'eau. Les détails de  const,ruction en ont été 
reglés p a r  de nomlireux essais, de manikre 
B donner le maximum de  vitesse ; cette vitesse 
pourrait dtie diirii11ui:e par  des rriodificalioris 
en apparence insignifiantes ; c'est ainsi que le 
tulie d'arrivke de I'eaii doit étre droit, sans  
présenter de renfieirients. 

Cet appareil peut être monté en trompe 
soufflante, donnant un  &bit d'air très rapide et  très régul ier ;  
il peut aussi servir de t rompe aspirante et soufilanle. II suffit de 
faire écouler I'eau par  un tutie d 'un  gros diamétre, en forme de  
siphon, redescendant au  dessous du  niveau inférieur de I'eau. 
En augmentant  la hauteur  verticale de ce siphon d'écoulement, 
on augmente la pression de l'air en diminuant  le débit. Avec la 
trornpe préc6dente, cette pression peut être élevée jusqu'à plus 
d'une demi-atmospbére pour une  pression d'eau de 12 8 13 nié- 
tres. 

( 1 )  Construite par la maison Alvcrgniat-Chabaud. 
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REVUE DES PUBLICATIONS FRANÇAISES 

I > o * m g c  cymno-ni-gcnCIiiiéti.iqiie du cuivre. - M. G .  
1)Kh'IGl~S (Bull.  de lu Soc. de phnrm.ncie de Bol-d~aux d'octobre 1905, 
p. 297). - I k  rnêrne que les sels mercuriqucs ( l ) ,  les sels de cui- 
vre au  riiaxirriurn peuvent étre dosés par  cyano-argentimétrie, à 
conditioii d'observer certaines précautions négligeables avec les 
composés du mercure. 

On sait, en en'et, que les solutions arnrrioniacales de  sels cui- 
vriqucs fournissent,  avec les cyanures alcalins, des combinaisons 
doubles incolores ; la réaction est la suivante : 

SO'Cu + 4 CyAzH' = SO'(Az1lL)~ + Cy2Cu. 2 CyAzII$. 

Lc cyanure double ainsi formé n'est pas d 'une  trés graride sta- 
bilité ; mis en présence d e  l'azotate d'argent,  il lui cEde une  par- 
tic. mais ,j;imais la t.otalit8 de son cyanogène, la rkaction se  
limitant d'une rnaniére un  peu variable, quoique dans d'assez 
élroitrs lirriites, d'aprés, notarnrrierit, le degr6 d'alcaliriité du  
mélange.  

L'auteur a observé, qu'en opérant avec des doses de sels de  
cuivre représentant de  1 k IiOmilligr d e  mktal, si I'on emploie 
20cc. d r  cyariurp de  pot;issium décinoriiial e t  2gr.60 d'arnrno- 
niac anhydre,  le tout étant rSparti dans  120cc. de  liquide, 
chaque cent igr .  de Cu dissiinule h l 'argent Zcc.5 de cyanure dc 
potassium, ou, ce q u i  revient a u  m h e ,  que chaque cc. de  
cyanure dissirriiilt! représente 4rnilligr. d e  cuivre.  

Voici le rriode opératoire erriplogé : 
Dans un vilse k saturatiori, conique r:t bec, d'environ 400 ?i 

300cc. de capacité, on [net un volume v de solution cuivrique ne 
rimfcrmant pas plus de 5Omilligr. de  métal ; on ajoute u n  
volurne v' d'ariimoniaque contenant  2gr.60 (2) d'AzH3 ct  20cc. 
de CÿKN/lO (par  rapport  à l 'argent) ou encore un volume A 

2 ?O de C l K ,  corresponriant d 2Occ. d'arotate dJai.grot N / I O ;  

on ajoute lcc. de  solution d'iodure d e  potassium à 10 p.  200, 
!)!) - (v + vf)cc. d'eau, et I'on verse daris le rridarige de I'azo- 

( 4 )  Voir Annales de  ch imieana ly t ique ,  1896, p. 407. 
18) Avec les solutions commerciales, il faut, pour arriver i ce résultat. 

4Lcc. d'arrirrioniaque a 250 B .  11 ust, d'ailleurs. nécessaire de  s'en rendre 
compte en etendant a u  dixiérrie la solution ammoniacale qu'on posslde. 
iOcc. d e  ce liquide, ainsi diluE, sont mis dans un  petit vase à saturation 
avec quelilues gouttes de  teinture de tournesol ou de  resazurine et addi- 
tionnés de Ç06HP jusqu'b virage. S'il a fallu, de l a  sorle, verser acc. de  cet 
acide, le volurne d'arrirnoniaque à employer pour le dosage du  cuivre sera 
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t a k  d'argent 3/10 jusqu'k opalescence faible, nidis persistante. 
Si l'on a employé ncc. de ce réactif pour  arr iver  à ce rksultat, la 
valeur (20 - ri)çc. repr6st:riti:ra le cyanure dissirriul6 par  le cui- 
vre à l 'argent,  e t  (20 - n) x Ogr.004 donnera la quantité d e  
cuivre niétallique existant dans le volume u de la prise d'essai. 
L'expression : 

2.000 - ( 2 0 - n ) Y 4  
(20 - n)  x 0gr.004 x - - gr. v v 

fournira le résultat p a r  litre de liquide cuivrique. 
Nota. - Pour avoir des chif'f'res concordants, il faut, d 'une 

part, que  v + v' ne  dépasse pas 200 e t ,  que  A ne soit pas nota- 
blement différent de 20 ; dans le cas contraire, si l 'on avait A - 20 -+ p (p 6tant u n e  quantité assez importante),  il h u d r a i t ,  a u  
lieu d'ajouter 100 - (v + v')cc. d'eau au contcnu d u  vase à sata-  
ration. y verser 100 - v + a'& p)cc. d e  ce liquide, d e  façon que  
le volume final ne soit pas changC. 

Moyerinant ces précautions, on  a des résultats trés satisfai- 
sants, qui ne sont pas  influencés p a r  la présence des sels de zinc, 
à condition que ces sels rie dépassent pas en poids 50 p .  200 de  
celui du  cuivre soumis i l'essai, proportion qui n'est jarnais 
atteinte dans les falsifications, riiéine les plus grossiéres, du  sul- 
fate de cuivre commercial. 

Apl~lication ci l'essai d'un sulfate de cuivre. - On dissout 
1 Jgr.716 (1) de sulfate de  cuivre corrimercial dans  suffisarrirrierit 
d'eau pour faire 1 litre. 1Occ. de ce liquide sont  mis dans un  vase 
i saturation avec un volume d'ammoniaque renfermant 2gr.GO 
d'AzH3 (soit lScc. d'ammoniaque A 230 B), 2Occ. de  CyK 8/10,  
2cc. d'iodure de potassium k 10 p. 100 et  99 - (20 + 12) = 
i7cc. d'eau ; on verse dans le mélange de l'azotate d'argent NI10 
jusqu'k louche persis tant ;  soit ncc. La différence ("O - n) x 10 
donnera le titre centésimal d u  sel essayé. Si, p a r  exemple, 
n = I l , 5  ce titre sera : 

(20 - 1 1 , s ) ~  10 = 90p.  100. 
L'essai est très rapide et peut donner une approximation de 
112 p .  100. 

La présence d u  zinc salifié ne trouble les résultats que  si la 
dose de  ce produit dépasse 40 A 50 p .  100 de  celle du  sulfate de 
cuivre. 

Dosage volume!riyue du cuiz're et dzc mercure mélangbs. - On prend 
un  volurnez' de solution ne devant  pas  renfermer plus de  Ogr.50 
de mercure et  Ogr.ZO d e  cuivre e t  ne dkpassant pas lui-mhme 
un volume d e  100cc. ; on ajoute 5cc. d'HC1 p u r  ( U  = 1,18) et 
5cc. d'une sululion à 1 / 5  d e  phosphite  d e  soude cristallisé ; on 

(il Cette quantitd reprbsente la quantite de sulfate de cuivre cristallise 
pur qui correspond ë. 4gr .  de cuivre ini&llique. 
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porte le tout  à l'ébullition (i), qu'on maint,ient en agi tant  cons- 
taminent  pendant  cinq rniriutes ; on filtre e t  l'ori complète iin 

voliimc: de 1 5 0 ~ ~ .  avec: les eaux d e  lavage. 
Sur 73cc. de  ce ileiriier liquide, on dose le cuivre comme i l  

vierit d'étre dit, niais en ayarit soin, k cause de  la présence des 
sels introduits ou ayant  pr is  naissance dans la rkiclion et qui  
modifient la dissociation di1 cyanure double de cuivre, d'ajouter 
l a  constante 0cc.8 au volume n d'azotate d'itrgent employé 
pour obtenir le louche pcrsistiint. Ilnns ces conditions, 20 - n 
devient 20 - ( r i  + O,%) = - n ,  et ce sera I'expression 
(19,2 - n) X 4 

gr.  qui indiquera la quantité de cuivre métallique 
v 

se  t rouvant  dans le volume c de la prise d'essai. 
Quant a u  mercure, le prkcij~ité recueilli su r  le filtre est déta-  

ché du papier avec u n  jet de  pissette e t  reçu diins une capsule 
d e  porcclairie ; on ajoute Bcc. d'eau, 5cc. d'[ICI et  Ogr.23 dc 
chlorate d e  potassiurri ; le tout est ensuite porté k I'(?bullition 
jusqu'h dissolution totale et  airiené, a p r h  rcfroidisscrnent, b u n  
volunie de l0Occ. dans u n  niatras  j augé ;  siiivant la dose présu- 
mée dt. mercure (il ne faut  pas  qu'il y eri a i t  plus  de  Ogr.20 
daris la prise d'essai), on piélEve d c  10 a 10Occ. de la solution 
rriercurique (acc. par  exemple), qu'on additionne de 22cc. d ' a n -  
inoriiaque à 3S0 B., de ZOcc. de  cyanur,e de potassiurri N/20 (par  
i.il1IpDi7t IL l 'argent), de (100 - n)cc. d'eau, de lcc:. d'iodure de  
putassiuin t l  1U p .  100, enfin d'azotate d'argerit décinormal jus- 
qu'h louche friible, mais permanent ,  d'uprés le mode opkraloire 
déjk rl6crit pa r  l'auteur ( 2 ) .  

Soit 9 la quanti16 de  nitrate d'argent ainsi employée; (10 - y) 
= n  re1)résente la quantité de  CyK KI20 dissimulée par  le mcr-  
ciire. Ce chill're sera tout d'abord corrigé eri multipliant p a r  0.96, 
s il cst coinpiis entre  O e t  3,s ou p a r  1,04,  en retranchant  cette 
fois 0,45 d u  rksultat, s'il est compris entre 5,s et 9,s. 

Le nouveau chiffre corrigé c, multiplil  p a r  Ogr.020 (dix niil- 
lièine du  poids atomique d u  rnerwre); donne la quantite de  ce 
mi;tal clans In prise d'essai a. 

c ~ O g r . 0 2 0 ~ 1 0 0 ~ t . 0 0 0  2 . 0 0 0 ~  
x = - -- g r .  

U X V  UV 

fournit la proportion z de  mercure conlenue dans un  litre d e  
solution cupromercurique . 

(1) On r,liautfe l'ébullition pour gagner du tenipi, ca r  il est indifférent, 
pour le dosage ulterieur du mercure, que ce rufita1 soit entierenlent 
l'étitt d e  cnlurnel (ainsi qu'il arrive quand la trnipkrature oii se fait la  
réduction ne ddpasse pas 50") ou partiellenierit réduit. 

(2) Loro cituto. 
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R6flction trea sensihie de  I ' a l t l é h y d e  Forrniqae. 
clen eamposés omygénkn de I'ctzotc et des mn4liires 
a ~ i ~ o i ~ i i n o i t ~ e n .  - M .  E.  VOISENET ( Rul l .  de la Soc. chimique 
de Paris du  20 novembre 1905, p. 1198). - Lorsqu'on traite 
une matière albuminoïde en dissolution ou en suspensioii d a n s  
l'eau par  IIC1 ou SOLI12 très légérernent nitreux, e t  en prksence 
de lraces d'aldéhyde formique, il se  produit m e  coloration 
v;iriüril du  rose-violactl paille a u  bleu-vio1;rcé foncé, suivarit 1;t 

proportion de formol. 
On se  sert des solutions suivantes : 
1 0  Solution d'azotite de  potasse B 3gr.G p. 200 ; 
2" HCl p u r  (Il -; 1,181, auquel on q o u t e  p a r  litre I/Xcc. de  la 

solution précédente (ce qui correspond b 0,01 p. 1000 d'Az0211) ; 
3" Solution à 1/20 de  formol du  coriimerc:e ( B  40 p. 100). 
On introduit dans un tuLie B essai 0 p r . l  environ d'albumine 

finement pulvéris6e, 2 à 3cc. d'eau et  une goutte de solutiori d e  
forrriol ; or] additionne le  rriélarige de  trois fois son volume d'lICI 
nitreux ; on agite, afin de mélanger et de dissoudre l'albumine ; 
on obtient instantanément une coloration qui  est, d'abord, rose- 
violacé, e t  qui devient fjnalement, a u  bout de 5 minutes environ, 
d'un beau bleu-violacé foncé. 

La chaleur favorise la réaction, qui se fait  dans  les conditions 
les plus fnvoraliles vers  500. 

Suivant l 'auteur, cette rkaction est  d'ilne trèsgranrle sensibilité 
pour l'aldéhyde formique ; de plus, elle dinérencie netterrierit 
cette substance d e  la d e s  autres  aldéhydes, notamment 
de I'kthanal. 

Elle est trEs sensible pour la plupart  des  compos6s oxygEnks 
de l'azote, mais ne les caraet,érise pas. Elle est également sensi- 
ble pour les matiéres nlbuminoïdes et constitue u n e  réaction 
colorée de la plupart  de  ces substances. 

Elle est sensible pour  l'indol et le  scatol e t  permet de  recon- 
naître la présence de ces cornposCs dans les prodiiits de la diges- 
tion pancréatique des albumines ; elle établit une distinction 
entre les peptones exclusivernent pepsiques et  les peptones 
trypsiques. 

Recherche du formol dans le lait. - 5cc. de lait sont addition- 
nés de  15cc. d'IIC1 nitreux ; on fait  deux essais, dont l'un avec 
de l'acide contenant Oyr.010 d'Az02H par  litre et l'autre avec d e  
l'acide contenant Ogr.005 d'Az02H par  litre ; on opère la réac- 
tion B la tcmpératurc de 500 ; si Ic lait est très fortement formolé, 
il est bon d e  faire u n  essai avec d u  lait p u r  pour  servir de type 
de comparaison. Cette réaction permet de déceler l / 2 O f l O O O U  d e  
formol; cette dilution est ra remin t  atteinte clans ln pratique, ca r  
cettt  dose infinie ne prkserite aucun effet utile. 

Cette réaction p r d  de  sa  sensibilité avec le  temps, p a r  suite 
de la réduction d e  la forrrialdéhyde ou de sa fixation sur  les alhu- 
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minoïdes ; aussi l a  recherche du formol dans le  lait doit-elle étre 
faite sans tarder .  Cependant la décroissance de  la sensibilité est 
relativement lente ; on peut reconnaître u n  lait formolé à 
1/500 000 48 heures après la formolisation, alors que  ce lait, 
conservk k 20D, est  caillé avan t  ce laps de temps 

On peut utiliser cette &action pour doser le formol dans  le lait 
pa r  colorimétrie, en préparant une échelle de  colorations graduel- 
lement croissantes, avec d u  lait formolé & des titres connus. 

Recl~erche des produits nitreuz da'ns HCI et 5'092. - On prépare 
une solution nlburnineuse en délayant u n  blanc d'rcuf d'ans l'eau, 
de manière à faire 200cc. ; on.place dans un tube Icc.  de cette 
liqueur, 1 goutte de formol à I/2000 et  3cc. d'IiC1 ou 2cc. de  
SOLHz ; on observe la. rolorat,ion si les acides renferment des pro- 
duits nitreux. 

Recherche des nitrates duns teau.  - On fait  deux parts  avec un  
blanc d'ctiuf ; on bat l'une des deux  parts  avec ZOOcc. de l'eau k 
examiner et I'autre avec ZOOcc. d'eau distillée trEs pure ; on 
a,joute à Icc. (le chacune des solutioris 2 goutte de  formol k 
1/1000, puis. sout tc  à goutte, e n  agitant e t  en refroidissant, 2cc. 
de SOi11"ur. En l'absence de nitrites e t  d'autres corps oxydants, 
si l'eau renferme des nitrates, on oht.ient. une  coloration bleu- 
violacé. 

Recherche du rnouillqe dans l e  lait pur lu cnractérisation des 
nitrutes. - En traitant un  volume de  lait  pur  formol6 p a r  2 vol. d e  
SO*H2 pur  et en évitant l'échauffement, la liqueur reste incolore 
pendant les premiers instants q u i  suivent l'addition de  l'acide et  
ne prend une légère coloration rose qu'au bout d'un certain 
temps, tandis qu'avec u n  lait mouillé, on obtient une coloration 
violette, due a u x  nitrates que  l'eau renferme. 

Heeherehe de# pigments bilimlren dans l'urine. - 
M. GRIMBERT (Extrait d'une communication faite B la Société 
de pharrriacie de Paris  d a n s  sa séance du 8 novembre 1905). - 
Les procédés en usage pour  la recherche des pigments biliaires 
dans l'urine manquent  souvent de précision, e t  la réaction d e  
Grnelin, qui  est considérée comme classique, est à rejeter entiè- 
renient, parce qu'elle ne peut. pas  donner  d'indication certaine. 
M.  Grirribert propose la méthode suivante, qu i  est sensible e t  
relativerrierit sirriple : on prend IOcc. d'urine, qu'on additionne 
de 5 cc. d 'une solution de chlorure d e  baryum a u  dixierne ; on 
agite et  l'on centrifuge ; on délaie le précipité, qui est formé de 
sulfate, do p h o s p h a t , ~  et de  bilirubinnte de hnryum, d a n s  4cc. 
d'alcool à 90° additionné de 3 p. 100 d'IICI en volume ; o n  chauff'e 
au  bain-marie pendant  urieniinute environ ; après  q u e  le dépdt 
s'est formb,, on examine le liquide siirnnseant.  

Si ce liquide est incolore, on peut  concliire B l 'absence de pi;.- 
rnenls biliaires. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Si le liquide est  hleii-verdâtre ou vert  foncé, cela prouve la 
présence de pigments biliaires 

Si le  liquide est de couleur brun%tre, cela peut  provenir de ce 
que HCI a été impuissant à oxyder intbgralement le bilirubinate 
de  baryum ; on  ajoute alors deux gouttes d'eau oxygbn6e $ 
10 volumes, e t  l'on chauffe au  bain-marie ; si l 'urine conticnt des  
pigments hiliaires, on voit apparaî t re  la couleiir verte. 

Si la couleur brune persiste, c'est que  l'urine contient des  pig- 
ments mal dkfinis, qui proviennent de  I'altkration de la biliru- 
bine et que coritierinerit les iiriries ahridoririées k elles-rnernes 
pendant u n  certain temps. 

Si les pigments biliaires sont en trEs faible quantité,  on peut 
prendre 100 ou 200cc. d'urine au lieu d c  20. 

Si la recherche a lieu dans  des liquides pathologiques ne  pré- 
cipitant pas  p a r  le chlorure de  baryum, on ajoute quelques 
gouttes d 'une soliitim de  sulfata de soiide au  dixi8me. et  le 
sulfate d e  baryum qui se  forme entraîne avec lui le hi l i rul~inate  
de  baryum. 

Si l'on ne dispose pas d'un centrifugeur, on peu t  se  borner A 
filtrer et ti recueillir le précipité s u r  le filtre. 

Reclierchc d a  hflei l l~ de: Knch dans les iiifltières 
fkcalen. - M. ne  NARIAS (Cornmunication faite au Congres 
international de la tuberculose, l'aris, 2-7 octohre 1905). - La 
recherche du bacille de  Knch dans  les mnti6res fécales par  frot.t,is 
direct sur  lame est généralement longue. difficile et incertaine. Ce 
bacille y est parfoi<très rare .  P o u r  f&liter sa  recherche, Roseri- 
blatt conseille d'administrer de l'opium a u x  malades, afin de 
donner de  la solidité a u x  selles. e t  d'examiner ensuite les muco- 
sités de la surface. Strassburger opère p a r  centrifugation s u r  une 
quantité de  matibre relativement petite, traitke p a r  l'eau et I'al- 
cool. Ge procédé, qui nécessite destransvasements  dd ica l s ,  n'est 
pas toujours possible. L'auteur conseille d'employer la methode 
suivante : 

Délayer les matières fécales en assez forte quant i té  dans  un  
récipierit - u n e  capsule, p a r  exemple - avec de  I 'alcod à 40°, 
jusqu'a désagrkgation complète. L'alcool peut &tre plus concen- 
t ré  s i  les matières sont liquides Ajouter une  Iéçère couche 
d'éther. Agiter un instant .  Laisscr reposrr.  La couche d'élher 
surnage h ce degré de concentration alcoolic~uc. D'autre part,  
dans son mouvernerit ascensionnel pour venir-se dissoudre d a n s  
l'éther, l'alcool contribue à entraîner vers la surface les particu- 
les les plus li.gkrcs, notamment  les microbes. L'éther s'6vapore 
asspz riipidemrnt. Un voile sc forme en i r i h e  temps, comrnr k la 
surface d'une eau s t a p a n t e .  Ce voile est presque exclusivement 
constitué p a r  des ~n ic robes .  

Si le baiille d e  Koch existe dans  les selles, i l  se trouve siire- 
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ment 19. Or1 fait, diis lors, u n  frottis avec ce voile; on fixe par  la 
chaleur, et l'on colore par la méthode classique de  Ziehl. 

~ n a ï y v e  d'un m i r t ~ i e  intemtinnï. - M .  CIIAPlJS (Jour- 
nnl de pharmacie et  de chimie d u  16 fkvrier 1905). - M. Chüpus a 
eu l'occasion d'examiner un  sable intestinal se préserilaril sous 
forme de  grains  amorphes et  bruns, mêlés de  petits calculs 
arrondis ,  dont le plus $ - o s  pesait Ogr.012.  examen microsco- 
pique révélait la prksencc d e  fragments  de  silice, d e  qiielques 
rares  cristaux de  phosphate amrnoniaco-magnésien et  de débris 
n r g ~ n i q u e s .  

Ce sahle, pulv6ris6. donnai t  une  poudre h u n e  pr6sentant les 
ré;ictiuris xanthoprotéiques. 

11 se composait de TG p .  100 environ de matikres organiques 
et  de sels ammoniacaux et  de 24 p. 100 de matières minérales, 
qu i  étaient formi:es d'acide phosphorique (22 p. 100), de chaux, 
d e  magnésie, de silice, de fer e t  de  traces de  chlorures et de 
sulfates al(::ilins. Cette partie rninkrale était formée en grande 
partie de phosphate de chaux  et  de phosphate ammoniaco- 
m a p k s i e n .  

L a  corriposition de  la partie o rgmique  était la suivante : 

Azote animoniacal . . . . . . . . .  2,92 
h1,ztii.r~~ albiiininoides calculPes d'après 

l'azote total diminué de l'azote arnrnonia- 
cal et de celui de la stercobiline. . . .  8,15 

hIatii,res grasses. . . . . . . . . .  3 3 7  
Stercobiline libre . . . . . . . . .  3 3 7  
Stercobiline combinêe ail calcium . . .  11,63 
Celluloses, pertes et matikies non dosées . 14,73 

Id'exarrien çpectroscopique et I'anülyse chimique permettent 
deconstater l'ahscnce des p i jments  biliaires. 

Bien que ces résultats diffhrent de ceux publiés relativement à 
la composition des sables intestinaux, ils montrent que le sable 
examin$ avait une orisine purement  intestinale. 

Épiaration hinlopiqae c l c n  eaux d'd-sont. - M. le  
P n o m s s ~ u i i  l<ICIIE ( 4 ) .  - Jusqu'aux dernières années du  sikcle 
qui vient d e  finir, les prncklés chimiques i.t.aierit seuls i i t i l isk 

(1) L'r'puration des eaux d'égout est une question qu i  préoccupe actuel- 
Iciiient les rnunicipalitéi, en France et & l'btranger. L'épuration par les 
,.hariips ti'lparidage, qui a été vant.éo outre mesure, cst loin d'avoir donné 
It's résultdts désir& : aujourd'hui, on sriiible se rallier au  systéme d'fipu- 
i,ation appelé @puration bactiriennr! ; nous sommes iieureux de publier le 
travail q u i  a paru dans l e  Journa l  de pharmacie el de chimie d u  16 août 
1905. Après avoir lu l'article trbs clair et suffisamment cornplet de 
M. Riche, nos lecleurs sauront en quoi consiste le procédb d'épuration 
qui semble, pour le moment, donner los meilleurs rCsultats (Redaction). 
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pour le traitement des eaux d'égout, e t  l'on a mis  en Icuvre, 
pour cet usage, les niéthodes les plus diverses. Sauf dans  les cas 
ou ces eaux sont formées surtout de résidus industriels, qui  con- 
tiennent des  substances capables d'entraver le  développement 
des micro-organismes, on g a renoricé aujourd 'hui ,  e t  on les 
remplace p a r  le traitemerit bactérien. 

Les eaux  d'égout contiennent des m a t i i m s  organiques trr- - - 
naires (sucre, amidon, cellulose, acides organiques) e t  des ma- 
tit!res quaternaires forrriées par les produils azotés Les biictéries 
qui vivent a u x  dépens des matirlres mortes sont  de deux sortes : 
les anaérobies, qui croissent et se multiplient à l 'abri de I'air et 
de la lumière. e t  les nirobies, qui se diveloppent  à I'air e t  S la 
lumière. Les anaérobics transforment lei substances ternaires 
en matiEres minérales simples : hydrogène, azote, acide carbo- 
nique, forinène. Ils changent  les produits organiques azotés, 
très complexes, en composés amidés et amriioniacaux. Les a h o -  
hies, ou microbes nitrifiants, agissent par  oxydat,ion e t  trnnsfor- 
ruent en nitrites e t  en nitrates les composés amidés et amrnonia- 
Caux produits par  les anaérobies. L e  terme ultime de la 
désintégration est l'acide nitrique combiné a u x  bases, c'est-à- 
dire le retour d e  la matiére organique à la matiére minérale. 

Deux s y s t h e s  existent : l ' i r r i ia t ion,  uniquement  employée 
en France ; l 'épuration biologique p a r  l'action des bactéries s u r  
des surfaces très limitées et préparées, découverte en Angleterre 
et  essayée avec siiccès dans d'autres pays. 

L'irrigition, saris traitement prkalable, n'est possible que 
dans un  sol de  nature exceptionrielle e t  lorsqu'on dispose d'une 
imrnerise superficie piiï rapport  au  volume d'eau à répandre.  
Dés les premiers t ravaux s u r  l'irrigation, 41. ~ c h l c e s i n i ,  il y a 
une trentaine d'années, avait nettement indiquf: qu'il  était 
nécessaire de  ne pas confondre la simple épuration des eaux 
d'égout et l 'utilisation agricole des principes fertilisants de ces 
eaux, parce que celle-ci exige de  dix à vingt fois plus de sur -  
face que l'épuration ; c'est. pour avoir  méconnu ce principe et  
installs l'utilisation agricole que l'infection des rives de la Seine 
n'a pas cessé ; il sera-nécessaire d'en arriver a u  traitement bac- 
térien ou biologique. 

L'épandage était  pratiquh en Écosse, aux  portes d'$dimbourg, 
depuis le xvrii0 siécle. L'épuration des eaux d'@out p a r  le sol 
est devenue obligatoire dans  le Royaume- ln i ,  à part i r  de 1885, 
ou tout au moins il a été dkfendu, à cette époque, de  deverser 
ces eaux  d a n s  les rivières. 

E n  1885, M. Dibdin, chimiste d u  conseil du  Comté de  Lon- 
dres, par t i t  de cette idée que, quel que soit le procedé de purifi- 
cation des eaux d'égout, on doit développer les microbes, agents 
de l'épuration, et non les troubler et les détruire. Dans sa mé- 
thode, di te  de Sutton ou  de contact, on fait  passer les eaux  dans  
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un  lit de gros matériaux, à travers les interstices desquels se 
détruiscrit les iiiatières organiques solides. On fait  ainsi iriterve- 
nir  surtout urie action aerobique, iniiis il n 'es t  pas douteux qu'il 
ne se développe urie action a n a h o b i q u e  à certains moments ,  
lorsque le lit est rcinpli de matikre à t ra i ter .  

En 18!)3, M .  Donald Cairieron, irigknieur municipal A Exeter, 
qui poursuivait des recherches dans c e t k  voie, constata que  les 
iriatiéres solides des eaux d'ksoiit. sont di.corripos6es et. dissout,es 
par  les microbes anaérobies, e t  il curistruisit uri appareil  pour 
traiter les eaux d'après cette donnée. Celle action tcrrriiriée, il 
complète la puritication par  le passage des eaux  B t ravers  des 
filtres de michefer ,  c'est-à-dire p a r  une action aérobie. Ce sys- 
t h e  es1 coririu sous le rioin de septic t(~mk. L'installation d'Exeter 
comprenait une chambre à s:iblc, le réservoir ou septic 6unk pro- 
prernerit dit, puis cinq lits filtrants, dont  qua t re  e n  activité et 
un en réserve ; le tout est construit en pierre et ciment. L'eau 
d'égout sbjoiiime dans  le  r6servoii. pendiint I S  B 24 heures, sui- 
varit le d é l ~ i t  d u  r:ollecteiir ; la niatière organique en suspension 
est dissoute, et ,  lorsqu'elle est en solution, elle est décorriposée 
p a r  l'action microbienne. Le liquide qui s'écoule du  rkservoir 
est d6jà oxydé dans  une proportion voisine de  50 p .  100, et 
l'actioii oxydarite se poursuit dans les lits subséquents. Les 
pliiises successives du  fonclionnerricnt sont : rerriplissage, st,a- 
tion dans le réservoir, vidange, a r ré t  pour  l'iiératiori du filtre 
vide. 

O n  s'est alors demandé si l 'on n'obtiendrait pas des résultats 
plus complets, au point d e  vue de l'épuration définitive, en 
augmentant  corisidér~ablerrieIit le norrilire des irite~.rriilterices 
dans le déversement des eaux  t rai ter ,  de  maniére à fournir 
a u x  niicrohes aérobies le r r iaximu~n d'oxygène possible ; c'est- 
&-dire  qu 'au  lieu de faire fonctioririer les lits filtrants pendant  
quatre  heures (une heure  de remplissage, deux heures  de con- 
tact et une heure de vidange) et  de laisser reposer ensuite pen-  
dan t  le rnc!iiie temps,  pour  renouveler l'air dans leurs pores, on 
déverserait le liquide à. leur surface à 1 aide d'appareils n e  îonc- 
tioriii;irit que  quelques rniriutes e t  s'arrétarit pour  reprendre 
ensuite l'ali~neritation à des intervalles déterminés. De celte 
maiiii.re, l 'eau, e n  se glissant dans  les pores des lits filtrarils, 
sous l'influence de la pesanteur, déterminerait  un puissant  
appel d'air,  et ch;iqiie goutte serait, pour ainsi dire, sournise à 
I'intluerice des rnicrobes aérobies, dont I'activile atteindrait son 
elfet. iiiaxiniurn. Si l'on arr ivai t  en outre i disposer d 'une ma-  
tiére filtrante d 'une  qualit6 supérieure et  susceptible, à u n  haut. 
degré, de  condeiiser l'oxygèrie sa surface, on aurai t  réuni les 
corid itions les plus favorables. 

C'est s u r  ces principes qu'est bas4 le principe aérohique de 
I'iiigénieur Candy : alimentation des lits d'oxydation A l 'aide 
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d'un tourniquet hydraulique fonctionnant par  intermitterices, e t  
addition, aux matières poreuses ordinairement employées 
(pierres coricass6es, graviers, cokes, e t c . )  d 'une innnir!re sp6- 
ci;ile, dite cnrhofm-ilr, résultarit de  la calcination d'un c;ti~bori;ite 
de  fer naturel.  

D'après BI. Grandeau, voici en quoi consiste le procédé Candy ; 
les eaux résiduaires arr ivent  dans une chambre à vase aprEs 
qu'on les a dCbarrassPes, L'aide d ' u n  grillage, des irnpuret6s 
flottantes (bouchons, papier,  f ragments  de  bois) ; clles sejour- 
rient dans cette chamhre pendant  u n e  demi heure environ, 
temps suffisant pour  que les rnatikres minérales jsahle. etc.) en 
suspension se diaposent en t r i s  grande partie.  Suivant les conrii- 
tions locales. la forme d e  ces chamhres est v e r t i c ~ l e  ou horizon- 
tale. Les eaux. dépouillées de  la plus  graride partie de leurs 
impuretbs minérales, se  déversent autoniatiquement dans des 
bassins de di .grossissa~e.  dits w i ~ i n r a ~ e z i r s .  Ces bassins peiiverit 
affecter dif'ffirentes formes : ils sont, de préférence, circiiliiii~es e l  
doiyent avoir une certaine proSondeur. Ilans ccs prtpccrutrurs, 
les eaux  séjournent pendant  trois % quatre  heurcs, duritilt Ics- 
quelles le reste des mütériaux en suspension se dépose. 

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 

Appareil poar le  dosage autamutiqae de  l'acide 
cnrhoniqae dans les gaz deri foyers. - M .  KARL JCNG 
(Oest ~ h e r n - ~ ~ i t . ,  1905, p. 174, d'après ~ z d l .  de ln Soc. des chim. de 
sucrerie). - L'appareil se corripose d u  ~ 6 s e r v o i r  A,  qui agi t  
comme une pompe a gaz, du  r k e r v o i r  B relié à A ,  du  vase 
mesureur C soudé à. l 'intkrieur de B et d'une contenance de 
100cc. entre les marques m et mi, du vase d'absorption D et d u  
réservoir E relié à ce dernicr. En outre, il y a 4 soupapcs 
hydrauliques ; la soupape 1, rcliPe % (1, ct  les soupapes 2,  3 ,  4.  
re1iF.e~ à B. 

Le vase A est muni à l 'intérieur d 'un  flotteur S, perci: à sa pnr- 
tie centrale e t  niurii du petit tulle 11, qu i  di.passe en hau t  d'un 
demi-centimètre et A l 'intérieur duquel passe la tige T .  Cette 
tige porte les deux disques réglables PPi. L'rxtrémité siipérieure 
de T est reliée nu levier h. qui  agi t  sur  la soupape v, laquelle est 
reliée au levier H muni  du contrepoids G, réglé de  façon à main- 
tenir la soupape v % peine ouverte. Le réservoir 9 est fermé p a r  
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iin couvercle muni  de  la soupape v et de  la vis de  réglage St, 
qui  sert nu r é g h g e  précis d e  la marque m dans  C. L a  tubulure 
K porte un  robinet ; elle sert ii relicr A avec la cheminée. 

La disposition des autres parties d e  l'appareil est visible 
s i r  la figure ; il faut renîarqiier, tnutefois, qne  le vase E pos- 
sède également un  flotteur Si agissant s u r  une  plunie F, q u i  
trace une courbe s u r  la feuille de papier  enroulée s u r  u n  cylin- 
d re  U actionné par  u n  mouvement d'horlogerie. 

La pompe S gaz A agi t  de l a  façon suivante : les tubulures en 
caoutchouc 1 et  II sont ouvertes, CF: qui est nécessaire pour  la 
mise en marche. Dans A on verse assez d e  glycérine pour  que 
la niarque 7n dans C soit atteinte ; le riiveau de la glycérine dans 
H sera le m h e .  On règle exactement m à l'aide d e  In vis St .  Le 
flotteur S SC troiive à sa position la plus hasse, et la soupape 
i l  doit Ctre ferinik; le flotteur S doit donc rcposer s u r  l a  plaque 
I' et  avoir, pa r  son poids, triorriphé de la traction d e  G, qui 
s'efl'ectuc en sens inverse. l n  réglant le disque l', on peu t  y par- 
venir.  Si le flotteur S a fcrmk la soupape u, siipprimant ainsi la 
conirriuriicaLiori de l'iritbrieur de A avec l'air extérieur, alors, 
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par suite du tirage dans la cheminée, la glycérine commence 
à monter dans le tube K et k baisser en R et C. La glyckrine qui  
monte fait monter le flotteur S dans A ,  tandis que la soupape v 
reste fermke par la pression de l'air extérieur; G ne doit donc 
pas étre trop lourd, afin de ne pas contre-balancer cette pression. 
En rkglant Cr sur le levier II, on arrive à la position voulue. 

Lorsque l'extrémité supérieure du petit tube R atteint le dis- 
que Pi, le flotteur souléve ce dernier par  I'iriterrnédiaire de la 
tige T, qui, à son tour, souléve de son siEge la soupape v, grkce 
au  levier h ,  et elle reste ouverte par l'effet du contrepoids G. A 
ce moment, la glycérine doit avoir atteint en C la marque mi ; 
on y parvient en réglant PI. La soupape v étant ouverte, la pres- 
sion s'égalise; la glyckrine en A baisse ainsi que le flotteur S, 
jusqu'à ce qu'il atteigne le disque P et ferme la soupape v ; puis 
la série de mouvements recommence. 

Pour mettre l'appareil en marche, on ouvre les t uh l i i r e s  en 
caoutchouc 1 et I I ;  on charge la soupape c, afin qu'elle rie 
puisse pas etre soulevée par le flotteur S. Le tirage dans la che- 
minée fait monter la glycérine en A, et, lorsqu'elle a atteint la 
marque mi, on ferme le robinet du tuyau K ; on replaceles tiibu- 
res 1 et  II, de sorte que B et C sont reliés avec D. La lessive 

remplit D ;  le flotteur Si en E prend une position correspon- 
dante et la plume indique, danscette position, 100 p. 100 d e C 0 2 ;  
on ouvre le robinet K, et l'on décharge la soupape v, qui se sou- 
lève irntnédiatement ; la glycérine baisse en A ,  tandis qu'elle 
monte en B et  C,  de  sorte que l'air de  R est chasse B l'extérieur 
pa r  les tubes S4 Sa et la soupape 2 .  L'air de C passe par le tube 
ILS, dans  le tuyau V, du  vase d'absorption, monte en bulles 
dans  la lessive et dans la  partie supkrieure de  U et chasse une 
quantité correspondante de lessive vers E, de  sorte que le flot- 
teur Si monte et soul&ve la pluine P, qui trace un  trait vertical 
sur  le bulletin. Si la glycérine atteint la marque m, la plume est 
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h sa  position la  plus élevée et  indique O p. 200 de  CO2 lorsqu'on 
a aspiré de I'air. 

Lorsque la marque  m est atteinte dans C ,  on relie le tuyau S 
avec un  tiiyaii ahnutissant à la ctii:minée. Ides 3 1 z  di1 foycr 
sont aspirés vers  C jusqu'à ce que la marque nzi soit attcirite e t  
que  la soupape v soit ouverte par  le flotteur. 

P a r  la baisse de la. glycérine e n  II, la pression sur  la lessive 
en D cesse, de  sorte que cette dernière monte, et la quant i té  
d'air renfermée en LI, aspirée hors  d e  B, cti;~ssée hors d e  D,  
passe p a r  SI, p a r  la soupitpe 3 et par  S r  vers B. Mais. comme le 
volume compris entre LI et C est constant. comme la quantité 
d ' a i r  k aspirer de 1) est variahle, on a dispos6 sur  B la tii1)iilui-e 
de sbreté 4, p a r  laquelle pect  se produire iirie aspiration d'air, 
de sorte que  la glycérine en B peut  baisser saris obstaclt:. 

Lorsque la glyc6rine atteint la marque nzi en C,  le vase C est 
plein de gaz du foyer; le vase 13 renferme de I'air de  D et  d e  
l 'a i r  atmosphérique, et le flotteur SI prend sa position 1 i ~  plus 
basse. La soupape II est  ouverte p a r  S, e t  aussitdt la glycérine 
commence à monter  en R et C L'air de H est chassé i I'extbrieur 
p a r  la soupape 2. I'es 100cc. d c  gaz renferniks d a n s  C sont 
chasshs p a r  ?-Si vers  Vi et  monte e n  bulles à t ravers  la lessive, 
de  sorte que CO2 est absorbé e t  l'air avec l'azote se  rasserrible 
d a n s  la partie supérieure d e  D. Cne quantité corrcspondante de  
lessive est chassée vers  E et souléve SI,  ainsi que la plume F, e t  
cela jusqu'à ce que la marque m soit atteinte en C ;  alors v se 
ferme ; la glycérine commence baisser en C, et un  nouveau 
dosage de CO+econirnence. 

L a  rapidité de la succession des dosages de CO2 dépend d u  
tirage dans la  cheminée et  peut étre rAgli.:e p a r  le robiriet d u  
tuyau K. 

L'appareil, qu i  est fabriqué par  Vereiniqten Ehbrikcn fur 
Laboratoriumsbeda~f à Berlin, est très maniable et nécessite pour  
son installation une  surface murale de 114 mètre carré. 

Déteriiiinntion d e  l'or, de l'argent, d a  ploiiih e t  d u  
cnlvre  dans lew iiimttes e t  les eiiivres industriels. - 
M .  II. H ATKIIïS (Mining Magazine, 4905, p. 63). -- Ilosnge du  
cuivre dans  les cuivres noirs (hliater C O P P P I . )  - On pèse 10gr. de 
métal, qu'on attaque par  90cc. d'eau et  %cc d':\z0311 ; lors- . . 

que  l'attaque violente a cessé, on a,joute encor<: 23cc. d'.4z03R, 
puis 4 gouttes d'HCI ; on fait bouillir, et l'on filtre d a n s  un vase 
d 'un litre, afin de  séparer le chlorure d'argent ; on lave : on  
cornplete le volume, puis on prélève 200cc., auxquels on :ijoute 
75 à 100cc d'une solution presque saturCe de  riitr;tte d'arrirno- 

- - 

niurn, de façon L i.i:tcinir le peu d'iiritiriioine ou d'arseni: pi-(:sent 
en solution ; fiiialcrncnt, on élect,rolyse dans  Ics cnntlitions con- 
nues. 
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Dosago de l'or. - Dans 10 scorificatoires, on pése 1 dixiénie 
d'ussny ton (1) (soit .lgr.926), qu'on nii.larige avec I g r .  de silice, 
25r. de verre d c  borax et  environ i0gr .  de ploml) pauvre ; on 
recouvre avec 330gr. de  plomb pauvre ; scuiificntion a lieu à 
une chaleiir nioyerine, ,jusqu'à recouvrcnicnt corriplet par  le lai- 
Lier (disparition de l'ced) ; on  dkcante soigneusement, ~ i u i s  on 
scorilie de riouveau de la même mnni6i.e ; on dkciinte une seconde 
Sois, puis un mélange le conteriu d e  deux ou trois sçoi~ilicatojres 
d a n s  un  seul ; on scorifie d e  nouveau corrime prkçédemrrient, 
puis  on verse dans  u n  moule sec ; les boutons sont  nettoy6s e t  
deux  d'entre eux ,  repr6seritant 5 dixikrries d'assay-ton, sont sco- 
rifiés de nouveau avcc 50gr .  de  plorrib pauvre, jusqu'à. ohten- 
tiun d'un houton d'environ 30gr.,  lequel est coupellé. 

On fait ensuite le diipart sui. le bouton de retour. 
Domye do Iargent. - O n  pèse quatre fois un poids de i/2assay- 

to'n (soit 1dgr .58) ,  qu'on attaqiie si;piirériîent. pa r  2,5cc. d'AzO"1 
cori ccn t r i  e t  9Occ. d'ea u ; l u r y  ue tuu t digagemen t violent a 
cess6! on ajoute 2 5 ~ ~ : .  d'AzO"1 el 5 gouttes d 'HU co~icentré ; 
lorsque la teneur en argent cst sup6rieure à Y uu 1 0  kilos à l a  
ton rie. on ajoute, par  3005r. en plus, une goutte d ' I IC1 concen- 
t ré  ; le chloriire tl'argcrit est réuni,  en agi tant  violemment avec 
une baguette. puis on laisse reposer pcndant  une  nui t  ; on fil- 
l ie  : on lave soigneusement, puis le filtre e t  son contenu, son t  
incinérés à btisse t~:iii~iérat.ure,daris un scorificatoire ; après inci- 
nérntioii paifiiite, on ajoute ongr. (le ploriib pauvre et  u n  peu de 
v c u e  de boriir, puis on  scorifie. l x  houton ohtenu, d'environ 
ISgr . ,  est coupell6. 

Dosage du cuivre e t  du dans les mullcs. - On pése trois 
fois i g r .  ; on dissout dans  l : jcc .  d ' i I z O ~ 1  avec u n  peu d'[ICI, 
ct 25cc. d e  S0" i2  dilue de son volume d'eau ; on chauffe jus- 
qu'h formation de  furrikes blariches ; on  1:iisse refroidir, puis on 
ajoute 50cc d'eau froide : un  Sait bo~iillir ,  afin de dissoudre le 
sulfrile rle cuivre, puis ori Iiltre, pour  separer le sulfate d e  plomb; 
ce dernier est dissous d a n s  lJac:étate d'aniriionium à l'ébullition, 
puis titré volurn6liiqueriierit au  moyen du  inolybdate d'ammo- 
nium. 

Le filtratuin contenant le cuivre est porté ii 1'6biillition e n  pré- 
sencc d'un morceau d'aluiiiiniuin, jusqu'à rkduction complète du 
cuivre ; p u i s  on  filtre ; l'aluiirinium est remis dans le  liquide 
filtré, qii'ori fiiit bouillir de  nouveau pendant  20 minules, afin de 

. . . . 

nuinerique d'une tonne a v o i r  du poids (2.000 livres) a une once troy, 
2.cinn x 453.50 ..- 

expriiri6 en milligrainines. Cr. noiiibre est do 29.ib6rnilIigr. 3i .1035  

= -9 166. Donc, en preiiarit pour i'es$ai un poids d'un A.T.. le nombre d a  
rnilligr. d'or ou d'argent obtenu donrie, sans calcul, le nombre d'onces 
la tonne de  minerai. 
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précipiter les derniéres traces de cuivre ; le précipité de cuivre 
est transféré dans un vase d'Erlennie-yer avec aussi peu d'eau 
que possiible ; le second précipité de cuivre est filtré sur un autre 
tiltre, l'eau du premier précipité 6tant passée aussi sur ce filtre, 
qui est bien lavé ; on ajoute ensuite 5cc. d'AzOW dans le vase 
lavé ayant servi à la deuxièn-ie précipitation, alin de dissoudre 
le peu de cuivre adhérent, et l'on filtre cette solution acide sur  le 
filtre contenant le cuivre de la preriiikre précipitation ; enfin. on 
réunit le peu de cuivre de la deuxième pi-écipil.ation au premier; 
on ajoute ZL la solution cuivrique deux cristaux de chlorate de 
potasse, et l'on évapore jusqu'k consistance sirupeuse ; oii ajoute 
CiOcc. d'eau et 6cc. d'AzH" puis on fait bouillir ; on neutralise 
avec l'acide ac6tique ; on fait bouillir pendant quelques minutes, 
et  on laisse refroidir : on ajoute 5 gr. d'iodure de potassium 
lorsque tout est dissous ; on titrc avec unc solution d'hyposul- 
fite de soude. 

llosnge di: l'or dans les mattes. - On mélange, d'une part,  
4 de bicarbonate de soude, 4 parties de carbonate de 
potasse, 1 partie de borax pulv6risé et I partie de farine. Ce 
mélange constitue le flux réducteur ; d'autre part, on mélange 
4 parties de carbonate de  soude, 4 parties de carbonate de 
potasse et 1 partie de borax pulvérisé ; ce mélange est le flux non 
réducteur. 

Pour les rnattes ayant moins de 50 pour 100 de cuivre, on 
pèse 1 /4  d'assay-ton (soit 7gr.29), qu'on melange dans un creu- 
set avec 25gr. de flux nori-réducteur. 10  gr. de  verre de borax. 
5 parties de silice et 80gr.  de litharge ; un recouvre avec du 
flux non réducteur ; le soufre est suflisant pour donner un culot 
de  plomb de 25 à 30gr. ; on chauHe d'abord modérément, puis 
on maintient ti hautetempérature pendant 20 minutes, jus&'& 
fusion tranquille ; l l~rsque la matte contient plus de 50 pour iU0 
de cuivre (soit une matte 75 pour 100), on phse 1/10 d'assay-tan 
(soit 2gr 916), %gr. de flux réducteur. 80gr. de litharge, 5gr. 
de silice et  1 0 g .  de verre de borax ; on recouvre avec du flux 
non réducteur. 

Dosage de l'argent dans les mattes riches. - On pèse quatre 
fois .1/2 assay-ton (soit 14gr.58) ; on attaque chaque prise d'es- 
sai par 25cc. d'eau et 2 % ~ .  d'Az03H, puis on ajoutc cn plus 
30cc. d'AzOW ; on laisse dans un lieu chaud, jusqu'ti dissolution 
compli.te (environ 2 heures) ; on ajoute 5 gouttes d'HU et 5 & 6 
gouttes de S04H2 dilué ; on agite vivement avec une baguette, 
et  on laisse en repos pendant une derrii-heure au  moins ; on f i l -  
tre ; on lave, et le filtre, introduit duris un creuset, est incinéré 
a basse température ; on fond ensuite en ajoutant 20gr. de flux 
réducteur, un peu de verre de borax et 50gr. de  litharge, et l'on 
recouvre avec du flux non réducteur ; on chauffe A l'origine dou- 
cernent, puis plus fort, la fusion exigeant envifon trois quarts 
d'heure. P .  T .  
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D U R R ~ ~  d m  solffate ferreux dans les silicates. - 
M .  G. DUMTïRESCU (Bulletin de pharmacie et chimie de Rou,manie. 
1905, p. 67). - Lorsqu'on désire doser le sulfate ferreux dans  
les silicates, on prend ordinairement le soin d 'opéreren présence 
d'un courant d'acide carbonique, afin d'éviter l'oxydation du  
sulfate ferreux. 

D'aprbs l 'auteur, on  peut éviter cette précaution en opérant 
de  la manihre suivante : on introduit la matiCre à. analyser d a n s  
u n  gobelet de platine de I3ccnt.  de  hauteur  sur  5cent.1/2 de  
diamètre, aprEs l'avoir desséchée à 1000 et  fin~ment pulvériske 
(cette précaution est indispensable) ; on ajoute 40cc. de S O W  
concentré é te~ idu  de son poids d'eau distillée et 50cc. d'acide fluor- 
hydrique p u r ;  on agite avec une  spatule de  platine ; on chauffe 
au  bain-marie pendant une heure et demie, dans u n e  chambre d e  
plomb,  et l'on titre à l'aide d'une solution de  permanganate de  
potasse, aprés  avoir ajouté une solution bouillante de sulfatc de  
potasse. 

Des dosages comparatifs, efrectuéi en présence de  l'acide car- 
bonique ou sans acide carbonique, ont montré  que les résultats 
sont les rrièmes daris l'un el l 'autre cas. 

On doit donc admettre que  l'oxydation est L peu prés nulle 
pendant le temps nécessaire a u  dosage, parce que les vapeurs  
d'eau et d'acide fluorhydrique empéchent le contact de  la matiere 
avec l'air. 

- 

Coopellation et dépitimt. - JI. T. KIRKO ROSE (Mining 
Magazine, 1905, p .  460). - L'auteur dorine quelques détails s u r  
le foiir ii moufle employé a u  laboratoire d'essai de la Monnaie 
royale de  Londres. L e  rrioufle est en graphite e t  n'est pas  en 
relation avec I'atmosphere du  four, sa partie postérieure comrnu- 
niquant p a r  un  tube en graphite avec l'extérieur, le tube exté- 
rieur étant  en fer et muni  d'un registre permettant de régler le  
tirage. Pour  l 'auteur, la température d e  la coupellation, dans  
I'cssai des  minerais d'or, est d e  grande importance. 

Cne bonne température d e  l 'air du  moufle est 700 degrés, 
laquelle n'a pas besoin d'&ce diminuée pendant toute l'opération. 
Dans ces conditions, il n y  se forme pas  d e  cristaux de litharge 
s u r  la coupelle ; I'ahsorption est cornpléte sans  perte appré-  
ciable. 

Lorsque les boutons contiennent de l'antimoine, du fer, etc., 
la temp8rature doit étre beaucoup plus Blevée, sinon les boutons 
se  solidifient. 

Le tableau suivant  représente les pertes obtenues ti la coupel- 
lation avec des qiiantités connues d'or e t  d'argent.  Les tempéra- 
tures étaient niesurées à l'aide d'un couple. 
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Alliages tion à 9000 

. . . .  .... Or.. O gr. 001.. I 
Argent..  0 n 006.. ... .1 OP : 0.45  p .  100 Or : 1 .O5 p. 100 
Plomb.. 25 n 000 ...... 

\ O r .  
)r  : O 39 - 1 O r :  0.80 - 

.L'auteur donne aussi les résultats obtenus dans In coupellation 
d e  I 'oret de l'argent, en prksence d c  certaines impuretés des 
culots de plonib. 

Ces coupellations ont k t4  faites R environ 10000. Dans chaqiie 
cas, le rriklange consistait en I m i l l i y .  d'or, 4rnilligy. d'argent,  
igr .  d'impuretés et %sr .  d e  plorrib. Le tableau suivant résurne 
les résultats obtenus. 

Aur:unc .......... 1 . 2  p. 1 0 0  
Etain. . . . . . . . . . . .  2 . 0  - 
Arsenic . . . . . . . . . .  3 . 9  - 
Antinioine.. . . . . . .  5 . 3  - 
Zinc.. ............ 9 . 3  - 
Cadrniurn.. . . . . . . .  3.5 - 
F e r . .  . . . . . . . . . . . .  4 . 0  - 
Manganèse. .  . . . . .  13.6  - 
R1olybdi:ne.. . . . . . .  11 .0  - -  . - Vanadium . . . . . . .  1 . 1  - 
Cuivre . . . . . . . . . .  10.0 - 
Rismuth. .  ........ 21.8  - 
Thal l ium. .  . . . . . .  23 .1  - 
Tellure. .  . . . . . . . . .  55.8  - 
Selénium..  . . . . . . .  5 i . i  - 

L B g ~ k e  scorie 
Voluiriincuse scorie 

l'ai de scorie 
Voluiiiineiise scorie 

Anneau de scorie 
Ilas de scorie 
Faible scorie 
Pas de scorie 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

E n  présence du tellure et  d u  sélénium, la presque tot;tlitk d c  
l'or cit de  l 'argent perdu$ a été rctroiivCe rlaris la coupelle. 11 faut 
remarquer  les fortes pertes dues  au bismuth et  n u  thal l ium. 

L'autcur préf6r.e. pour le dbpnrt,  la iriéthode siiivante l'in- 
quartation : u n  creuset d e  porcelaine est presque rempli avec 
AzOSI1 (L) = 1,23); on fait bouillir ; on enlève le  verre de montre 
qui ferme le creuset, et l'on projette d a n s  le creuset le bouton de 
retour aplati .  Dans ces conditions, le départ  a lieu rapidcincnt, 
e t  le bouton conserve toujours sa forme, quelle que soit sa com- 
position. 

Avec Ornilligr.2 d'or,  10 fois le pnids d'a.rgcnt. dnnnt: iine 
excellerite attaque ; avec irriilligr. d'or, on emploie 6 k 10mil- 
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ligr. d'argent, et, avec IOmilligr. d'or, a u  moins 4Omilligr. d'ar- 
gent. Le départ de ces gros boutons dans  l'acide bouillant a lieu 
en 5 B 10 minutes, sans nécessiter une seconde attaque. 

P. T. 

Ibétermloetlon volumétrique du mercure dans le 
salicylate mcreurique. - MM.  E. RTJFI" ET P. NOLL 
(PI~armucezrticul Journal, 1903, p.  281). - La méthode suivante, 
qui est rapide et  exacte. est applicable aussi aux  autres com- 
posés mercuriques organiques. 0gr.3 de salicylate de mercure 
sont chauffés avec 4 9 .  de  sulfate de potassium et sec. de 
SObI12 concentré dans une fiole de 150cc. placée sur une toile 
mbtallique ; la fiole est munie d'un réfrigkrant A reflux d'envi- 
ron 50 centimètres de longueur ; lorsque le mélange est devenu 
limpide et  incolore, le réfrigérant est rincé avec Ci à 10cc. de 
SO'H" oori ajoute dans la fiole erivirori Ogr.20 de perrriangariate 
de potasse, et l'on continue de chauffer jusqu'à ce que le 
mélange redevienne incolore ; à ce moment, on dilue à iOOcc., 
et l'ontitre avecune solution de sulfocyanure N/iO, en employant, 
comme indicateur, quelques gouttes d'une solution d'alun de 
f e r ;  la fin de  la réaction est indiquée par la coloration rouge- 
s a n s  bien connue. 

icc.  de  solution de sulfocyanu;e correspond A Ogr.01001;i de  
mercure. H. C. 

Itaeherehe de tris petites quantités de anivre par 
voie pliysiolo&oe. - M .  E. EWERT (Pha~maceutische 
Cenb-alhalle, 1905, p .  683) -On a observE fréquemment queles 
feuilles des plantes qui  avaient été traitiies par la bouillie borde- 
laise (sulfate de  cuivre) présentaient des dépbts anormauxd'ami- 
don. L'auteur admet que cette action repose sur  un empoisonne- 
nient ou une paralysie par  le cuivre des diastases qui président 

la transformation de  l'amidon en sucre. 11 est, en effet, parvenu 
empkher  I'hydrolysation de l'empois d'amidon en solution trSs 

étendue par la diastase, en ajoutant une quantité tres faible de 
siilfate de  cuivre (Ogr.000,005t CiiSOC). Ilans sept essais faits 
dans ces conditions, l'auteur a obtenu. avec l'iode, une coloration 
bleue Li& nette au  bout de 1 heure 20, tandis que, dans des es- 
sais de coritr0le, il ne se produisait aucune coloration semblable. 
L'auteur a basé sur  ce fait une méthode de recherche physiolo- 
gique de trés petites traces de  cuivre. R. R.  

R6aclioir earectérlstlque de l'ale001 in&tliylIrlue.- 
M .  J .  KA113  (Americnn Drug,qist, II, p. 3). - Pour rechercher 
l'alcool méthylique dans l'alcool éthylique, il faiit prendre envi- 
ron icc .  de liquide suspect, le diluer avec 5cc. d'eau et 
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y plonger à plusieurs reprises un  fil de  cuivre enroulé en spi- 
rale et préalablement chauffé ail rouge: l'alcool mkthglique donne 
lieu à ln formation de furmaldéhyde. O n  décèle ce produit en 
versarit d m s  le tube 5cc. de  lait et quelques gouttes de  
chlorure ferrique dilué ; ce iniliirige est versé à la surface d'acide 
sulfurique pur ,  en h i t a r i t  d e  rri6langer les liquidt:s. IJne zone 
violet-bleu, k la limite de sbpiir;ition, indique la présence de la 
furrnaltléhyde. II faut,  au prkdiible, essayer le  lait pour  s'assu- 
re r  qu'il n'a pas été addit.ionné de  formol. A. D. 

P c ~ i n t n  d'&hollition. - hl.  I I .  D .  GLUHS (I'h.a~mac~utical 
Journal), 190,ï, LI, p. 1i5). - Au rrioyeri d 'un appsi-eil spbcinl e t  
p a r  une rriéthodc nouvelle. l'aiiteur adétcrrriirié lcspoints  d'éhul- 
lition suivants : 

Ammoniaque. - MO46 ;1 760 r r i i l l i r r i  
hléthylarriine. - 7O7 a 753 - 
Chlorure de rncthylc. - W O Y  760 - 

Anhydride sulfureux. - 10°09 i~ 760 - 
A .  D .  

Citrates dr: F e r .  - M. G.  SIRONI (flollettinn chimico f n r -  

maceulzco, 1903, p. 623). - La tt:rieur en fer riietalliquc: d m  
divers citrates de  fer simples ou ammoniacaux est trbs ditrérente 
suivant le  sel corisidéré. Voici les chityres donnés par  l'auteur : 

Citrate ferreux acide crisl.nllisé C6H60'Fe+II'0. . .  
- ferroso-arrirnoniqiie C611507F'cAzH4 . . . .  
- - sodique C"ISOOiFeNa+ HYO . . . .  
- ferrique normal hydrate Ç6H'O'Pe+311Q0. . 
- - - anhydre . . . . . . .  
- - mono-arnrniniqiie (C~R'07Fej2AzH3 . 
- - biamrninique (C611:'071~e)2(Aztls) . . 
- - triainminique (CbIP07Fe)2iAzl13)3 . . 
- - mono-aniinon~que 

(CW60'Fe)2(C~IJ07AzH') 
- - biamrnoniqne 

cC6H5O~FeAzII')~(CGfI~O7). 
- - triammoniquc 

(Ç6HS07FeAzII~)P(C611~07A~Hb). 
- - tStrarrirnonique . . . . . . . .  
- - arrirnonique Soivkge . . .  : . .  
- - - . . . . . .  Russie. 

21 22 pour 100  
21.29 - 
2 0 . 8 9  - 

18.73 - 

2 4 . 4 8  - 

2 2 . 0 9  - 

21.37 - 
2 0 . 7 0  - 

Coinmcon Ic voit, Ic nom d<,citr(1te ferrico-ammoniyue est réservi! 
a u x  sels rksultiint dc l'addition d'arnmoninque a u  citrate Eerri- 
que acide, tandis que le nom de sels nmminiques est propos6 pour 
lcs ;iiit,res coinposck. 

Le citrate feri-ico-rriono-arnrninique est celui du  Codex frnn- 
çais. A .  D. 
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Uoaege dc ln formaldéhyde. - MM. Ci. B. FHAiVKFOI3- 
TEK et 11. WEST ( J o u r n .  of a m e r .  chem.  Society, 1905, p. 714). 
- Ce piocéilt est basé s u r  l i ~  i~éiiction suivante : la forinalilé- 
hyde, mise en contact avec 1;i potasse ou la soude caustique en 
p k e n c e  de l'eau oxygérike, donne du forrniate, e t  il se  dégage de 
I'hydroghne suivant l'kquation suivante : 

Si l'[in n'emploie pas d'eau oxygknée, i l  s e  forme de l'alcool 
méthylique, e t  il ne se dégage pas cl'hydrogérie. 

Les auteiirs mesurent la quantité d'hydrogène dégagée et ils 
en dtduisent la forrniililéhyde 

41orle opiratoive. - lcc. d e  la solution de formaldéhyde d'un 
poids spécifique connu est plack dans le tulic latéral du cidcirnE 
tre Schieliler-k'inkner., avec 1Occ. d'eau oxygénée, e t  2Occ. de 
solution d e  potasse caustiqiie normale sont plac:C..s dans le c$rik- 
rateni,. 1,'eaii dans le tuhe mesiireur est amenée à la marque 
zéro. 

On mélange gradurl le~nent  l i s  solutions, et, lorsque la réaction 
est terniinée, on abandonne a u  repos peridiirit quelques institnts, 
puis on proci.de il la mesure de  l'hydrogène dégagé. 

La ~)r&ç"nw de  l'alcool e t  de l'acide formique n'ont pas  d'in- 
flurnce s u r  les résultats, sur tout  lorsqu'on emploie un  grand  
excès d'eau oxygénPe. 

A In place (le l'eau oxygknke, on peut employer le peroxyde de 
sudiun1 prkaliil~lernent' dissous dans l'eau ; mais, dans ce cas, les 
i.ésultais son1 légèrerr~ent trop élevés, probablement parce qu'il 
se produit toujours une pet,ite quantité d ' o x y g h e  libre pe~idarit  
la dissolution du  composé. 

Avcic le hioxyde de baryum,  la réactiim est très lente et incom- 
pléte à froid. Le biuxyde de plomb et celui de manganhse sont 
pr;itiquerrient saris influence sur  la forrnaldéhyde. 

H. C. 

Héactloniu diIréreutielles d e  IH eicutiue, de  la 
uicotine e t  de I w  sprivtkioe. - M .  KElClIAIlD (Pharmaceu-  
t ische Centralhalle, 1903, p. 300j. - Ozychlorure de c u i w e .  - On 
en prend une  goutte, su r  laquelle on niet une goutte des trois 
alcaloïdes à essayer, puis une petite quantité d'llC1. Avec la 
nicotine, on a une coloration violet-bleu persistante ; avec la 
cicutine, une coloration vert  clair,  qui s'affaiblit; avec la spar- 
t h e  aucune réaction. 

a-Ni t roso- f -nnphto l .  - On prend quelques gouttes d'une solu- 
tion de ce réactif, qu'on laisse kvnporer ; on ajoute a u  résidu une  
triice des alcaloïdes ; la cicutine donrie une coloration vert foncé ; 
la nicoline une teinte jaune-bruri. 

Si~ l fomolybdate  d ' a ~ n n ~ o n i a q u e .  - Avec la nicotine, coloration 
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jaune-verdAtre ; rien avec la cicutine et  la spartéine ; si l'on 
ajoute a u  melange d u  persulfate d'ammoniaque, on obtient, avec 
la nicotine, une  coloration violet-pourpre ; avec la spartéine et  
la cicutine, le mélange prend une teinte jaune. 

Szblfovinnte de potasse avec ncid~ sulfirrique. - Avec la nicotine, 
coloration jaune, puis rouge ;  avec la spartkine et la cicutine, 
rien. 

Picrate de sodium. - Avec la nicotine, coloration rouge-jaune ; 
avec la spartéirie et la cicutine, aucun ctiaiigerrieril de cuuleur. 
Si l'on ajoute au  mélange d u  persulfate d'ammoniaque et  du  
sulfocganure de potassiurn, on obtient, avec la spartéine, une 
coloration rouge-orangé ; avec la nicotine, rien ; avec la cicutine, 
u n e  coloration orangé très faible. 

Perchlorure de fer avec sdfoçynnuiz de pokmium. - La liqueur 
r o u p b r u n  obtenue par  ce mélange est étalée s u r  une  plaque d e  
porcelairie ; après  dessiccittiun, la spartéine donne une coloration 
bleu-violet ou rouge-violacé ; l a  nicotine et l a  ciculine donnent 
u n e  coloration verte. 

Ferrocyanure de potassium avec ps~chlorure de fer. - L a  liqueur 
bleue ohtenue p a r  ce mélange donne, après dessiccation, avec la 
cicutine, une coloration vert-brun ; avec la nicotine, la coloration 
reste bleue pendant  quelque temps, puis passe a u  vert ; avec la  
spartéine, la coloration devient violette. Si l'on ajoute d u  sulfo- 
cyanure de potassium au mélange, on obtient, avec la spartéine, 
un  virement de couleur au  bleu pâle, puis au  bleu foncé ; o n  
n'observe aucun changement de teinte avec la nicotine et  la 
cicutine. 

Vanilline e t  fornialdHnyde. - M .  CHARLES LAWALL 
(Americnn Journal of'pharmac,y, 1905, p .  392). - L a  vanilline 
donne,  avec les réactifs hahitiiels de  la fnrriialtlehytle, des  réac- 
tions positives : réactif de  I iehner ,  acide phénol-sulfurique, acide 
riisorcinol-sulfurique . Ces réactions peuvent induire en erreur  et 
faire croire a la présence du  formol dans u n e  crEme ou un lait 
vanillk. La phloroglucine et  l a  résorcine-soude, qui  ne donnent  
de  réaction qu'avec la fornialdéhyde ct non avec la vanillir!e. 
peuvent servir d e  contrôle d a n s  les cas douteux A.  1). 

E~tract ion et  desnge de  I'aoitle nulioyliqoe dans Ica  
denrées aliiiientuires. - M M .  T. IIARllY ET W. R. MUM- 
XERY (The Analyst, avril  1903). - Les auteurs  ont  eu surtout  en 
v u e  la  séparation de l'acide salicylique et des matières tanniques 
existant d a n s  les produits naturels et qu i  constituent une  cause 
d'erreur lors da  la recherche d e  l'antiseptique. 

La rriéthode repose s u r  ce fail  que le tannate  de plomb est  
insoluble dans les solutions alcalines caustiques, tandis que le 
salicylate du même méta ly  est 4oluble. 
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Voici comment ils opèrent pour les fruits confits, les confitures 
et les gelées : on introduit,  dans une carafe de 300cc., M g r .  
du produit préalablement délayé dans un peu d'eau, 15 h 20cc. 
d'une solution saturée de sous-acétate plomhique et  environ 
%;cc. de liqueur de soude normale, de  façon à rendre la réac- 
tion du liquide franchement alcaline. Une certaine proportion 
de ploinb,-ainsi que  des matieres organiques, partic&&ernent 
des substances azotées, s e  dissolvent à la faveur  de  l'alcali et se 
prkcipitmt dans la suite, lorsqii'on ajoute au liquide 1 5  à 2 0 ~ ~ .  
de liqueur chlorhydrique normale ;  on compl&te l e  volume à 
:JOOcc. ; on filtre, et l'on recueille 200cc. d'uri liquide limpide, 
contenant tout le  salicylate de plomb ; le filtratum, fortement 
acidifié p a r  HCI, est épuisé ?L trois reprises p a r  l 'éther, qu'on 
évapore ensuite ; le résidu de l'évaporation est repris p a r  uri peu 
d'alcool dilué ; le  liquide est port6 à IOOcc. au  moyen de l'eau 
distillée, puis trait6 par  une solution diluée de perchlorure de 
fer ; le dosage de l'ackle salicylique se fait alors i a r  voie colori- 
rnétrique. 

S'il s 'agit d 'une b i h e  nu d 'un vin, on prend,  p a r  exemple, 
100cc. du  premier d e  ces liquides, rendu alcalin a u  moyen de 
5cc. de  soude norrnale ; ori l 'introduit dans un  ballon de  200cc., 
et l'on chauffe doucement jusqu'à ébullition commençante, de  
façon à éliminer l'alcool (une ébullition tumultueuse est une 
cause de perte en acide salicylique) ; apr6s refroidissement, 
on a.joute 5cc. d'tIC1 normal, puis  SOcc. de sous-acétate de  
plomb ; le liquide, alcalinisé a u  moyen tic 2Occ. de soude nor- 
male, est porté à 2OOcc. ; on  filtre 100cc., e t  l'on termine 
comme il est di t  préckdemrnent. Dans tous les cas, si  l'addition 
d'IICI donnait lieu à u n  prkcipith! de  chloriire plomhique, on 
refiltrerai t. 

Uomge de I'aeide borique dan@ les  produit^ ali- 
tiient~irecr - BI. K .  WIXDISCH (Ze i t s .  f .  Unters der Nah- 
rungs u. Genussm., 1905, p. 641). - On prend 5ûcc. d e  vin, de 
biere, etc., qu'on rcnd alcalin p a r  la potasse ; on évapore, e t  
l'on calcine ; on reprend le résidu par  l'eau chaude ;  on filtre, et 
le filtraturn est additionné d'uri pt:u d'IICl ; on fait  bouillir pen-  
dant  qiielques miniites au réfrigerant ; aprks refroidissement, on 
ajoute de la phtaléine d u  phénol, e t  l'on titre avec une solution 
N/10 d'eau de  baryte jusqu'k ce qu'on obtienne une  coloration 
franchement rouge ; on ajoute ensuite 1 12 2gr. de mannite  en 
poudre, e t  l'on titre à nouveau la solution dScolorée avec la solu- 
tion N j l O  d c  baryte jusqu'h u n e  nouvelle coloration. La fin de 
la r6action n'est pas  nette; aussi,  lorsque la solution se colore 
en rougc, on ajoute encore un  peu de  mannite;  si la coloration 
persiste, c'est que  la réaction est finie; si, au  contraire, la cou- 
leur disparait ,  on ajoute d e  nouveau de  l'eau d e  baryte jusqu'b 
coloriition constante en présence de  la mannite. 
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La quantité d'acide borique s'obtient en multipliant le nombre 
de cc. d'eau de  baryte par  le facteur 0,0062. 

L'auteur préfère la mannite la glycérine, parce qu'on en 
emploie moins  q u e  de glycérine. 

L .  CI.  

Rechei-ehe du beurre de coco dans le beurre. - 
hi. WACTERS ( R u l l .  de la Société chimique de Belg ipe,  1903, 
p .  251). - L'auteur a dk jh  signalé la discordance qui  existe 
entre  In ternpératurc critique d e  dissolution dans  l'alcool e t  l'in- 
dice Iteichert-Meissl, lorsqu'il s'agit de beurre  de coco ou de 
beurre  dc vache falsifié par  cette matière grasse. 

Lorsqii'il s'agit de  heurre pur, le total de  l'indice Reichert- 
M&sl et de la terripérature critique d e  disscilution est serisible- 
ment  égal à 84. Cette constante, indiquée par Crisrner, se vérifie 
presque tou,jours ; quelquefois elle est Ikgérement supérieure. Il 
faut  naturellement tenir compte de l'acidité, cornrrie l'a égale- 
ment  indiqiié Crisrner. 

Si l'on signale des écarts parfois considérables dans  cette cons- 
tante ,  il faut  soiivent les attribuer à dcs erreurs expikimcntales. 

hl. Wauters ,  par  la cornparaison d'analyses faites p a r  lui et 
p a r  un autre  chirriiste s u r  les rriérries 6ctiaritilloris, rrioritre coiri- 
bien ces erreurs  sont sensibles. 

Un grand nombre d'échantillons de  beurre, analysés dans ces 
derniers  temps, on t  donne, avccune  température critique basse : 
51  à 43, des indices Ileichert-hleissl de  20 5 27, ce qui donnait 
u n  total de 80 à 72, alors que  toute une sbrie d'autres beurres 
donnaient u n  total de  84 à 85. Les premiers ont  toiijoiirs montré ,  
à l 'examen ~riicroscopique, à la lumière polariske, les cristaux 
caractéristiques d u  beurre de coco, alors que ,  d a n s  les secorids, 
on  n'en constatait pas  la présence ou qu'on n'y rencontrait  que  
ceux de la margarine ordinaire, car  celle-ci n'influe pas sur  la 
constante dont il es t  question. 

M.  Wauters  signale que  l'exarrien rriicroscopique A l a  lumikre 
polarisée, outre les  services qu'il rend pour la recherche de  
matihres grasses étrangères (beurre de  coco oii margarine), pcr- 
met  aussi de deceler facilement cette derniére p a r  la découverte 
d e  la fécule de  pomme de terre, qu i  doit y étre asjoutée d 'aprés  
la loi. Cet examen décele aussi t rés  facilerrierit I'acide borique, 
dont  les cristaux sont forternent réfringents, alors que  les cris- 
t aux  de sel marin n'ont aucune action s u r  la 1umiEre polarisée. 

Hecherolie de  l'acide pyinoligneax dans les vinai- 
gres. - M .  A. MASTBACM (Hevista de chimica pura e applicada, 
1903,' no 8). -La falsification des vinaigres de  vin p a r  l'acide 
pyroligneux, mélangé en faible proportion, n'est sûrement  
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d6couverte ni p a r  la réaction (lu furfurol, n i  p a r  l'essai au  per- 
manganate. 

L'addition d'acide pyrol igneus k dose 1,111s consitléral~le est 
indiquée avec plus de certitutle pain l'essai au permanganate de 
potasse q u e p i i r  Iii  rerhcrche rlii fiii~fiirol. Cr .  P .  

Nouveau procCdé ponr la reeherclie dii « spiro- 
clictes pnllida >1 damis le rrnng des sypliilitiquem. - 
MM. XOEGGERATH et  ST.J;;IIELTN (Mfinchener médicin. Nrochen- 
schrift d u  10 avril  1902). - Ce procédé consiste k prendre, s u r  
une veine ou s u r  le lobule de  l'oreille, 1 cc. au moins de sang, 
qu'on verse dsiis 10 fois son volurne d'une solutiori d'acide acé- 
tique à 0,33 p. 100 ; on soumet le i n é l a n g  i la cen t r i fu~nt ion  ; 
des particules prises d a n s  les d i v e r e s  couches du dépbt sont 
étalées siir des lames couvre-objet e t  colorées p a r  le procédé de 
Giernsa. En procédüiit ainsi, on a pu constater l a  présence de 2 
k 3 sp~~mchetrs dans chaque préparation de  sang de  trois nialades 
à 1:i pdriodc secundaire de 1ü syphilis et ri'ayant pas  encore séilii 
de traitement spécifique. 

Il arrive parfois qu'on trouve des formes iriicrobiennes présen- 
tant  quelque ressemblance avec le s~~irochetes pallida, mais il 
suffit de les examincr 6 u n  plus fort grossissement pour qu'un 
ceil exercé ne puisse pas les confondre. 

Violet de crésyl ponr colorer le (( spiroclietes pal- 
lida >>. - M. DtlVIUSIION (Berlinel- klinische Wocher~schrift, 1905, 
no  31). - M .  Dnvidshon a constaté qu'on peut colorer le spivo- 
chetes pallida avec le violet de crésyl (Rez t ru  d e  l'usine de 
Mulheim). 11 a réussi effectuer la coloration en plorigeant les 
frottis, après  fixation, pendant une demi-heure. dans une solu- 
tion aqueuse fraichein&t préparée et filtrée de violet de cré- 
syl (1 prise sur  la pointe d'un couteau pour 100ce. d'eau) ; il 
lave à l'eau distillée e l  il fait sécher. 

L'arachiue, nouvel alcaloïde. - M .  W. MOSER (Phnr- 
maceutiscl~e Cent~.alhalle, 1903, p .  546). - L'auteur a découvert 
ce riouvel alcaloïde eri cxi~iriiiiürit des tourleilus d 'arxt i ides .  Ces 
tourlenux étant coiiimunément employés h la nourriture du 
bktail, la découverte d e  l'alcaloïde en question peut présenter 

.un  srarid intkrct. 011 sait que E. Sckiulze avait déjh démontré la 
présence de la 1)ktaïne e l  de I:t choline dans ces rrièincs tour- 
teaux. Le nouvel alcaloïde, qui n'est pas identique avec un 
principe déjà signalé dans  la graine d'arachide, paraî t  résulter 
de, la décoiiinosition d e  cerh ins  alhumirioïdes. Des essais .sur 
les a n i m ü ~ i x  sont entrepris pour déterminer son degré de 
toxicité. R. R .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RBactlrn d'identité de 1s réslne d'euphorbe (Phar- 
maceJische Cmtrnlhalle, ,I!lO3, p.  Gi. - On fait u n  extsnit 
I'irther de  pétrole d e  la rbsine;  or1 le  filtre, et I'on e n  dépose 
saris nié1:iri~er iirie petite qiiüntiti: s u r  SOLH2 6éeriilu aii 1/100,  
renfermalit 3 gouttes d'.4zC):'II par i0Occ. ; o n  obtient ainsi,  au 
niveau dcs deux couchcs, une zone d e  réaction rouge-snn ,~ ,  t r i s  
stable et trc's nettc,  q u i ,  pnr l ' i i~i t :~t ion,  se réptind dans tout le 
liquide acide e t  qui passe au brun au  bout de  "L 4 i  48 heures .  

R .  H .  

D o i m ~ e  du t a n n l m .  - M .  C .  GLC:CKSM.iNN (Zeits. f .  nnnlyt. 
Chemie, 1905, p .  443). - En traitant le tannin par  l'aldéhyde 
formique. on obtient un  produit bien défini, qui  porte le nom 
d e  tannofo~me. '  1,'auteur se  sert de  cette réaction pour  doser le 
t ann in  : on prend 2gr .  de  tannin,  qu'on dissout dans  la plus 
petite quant i t i  d'eau possible: on ajoute 30cc. d'HC1 concentré, 
15cc. d'aldbhyde forini~qur! k 30 p. 100, et I'on dvapore a u  ha in -  
m w i e ,  jusqu'k réducliuri du volume B 1 % ~ .  erivirori; on  reprend 
p a r  250cc. d 'eau;  on filtre; on lave & l'eau, etl'on sècheà  YOojus- 
qu'A poids constant. O n  a : 

200 parties de tanriiri pur  donnent 101 parties 8 de  tanrioforme. 
Ce procCdé dedosage d u  tannin nc: donne pas  des résnlt,ats rigou- 
reusement exacts, ciir l'alllbhyde formique se  coinhine eri rnéme 
temps B I'acida pyrugalliqiie et h 1;i ptilorogluci~ie, mais, pour 
l'analyse des tannins cornrrierciaux, le procSdé est suffisamment 
précis. 1,. G. 

Noliibiliti3 da 1a géIntl~\c d i m n  15rIooal. - M. HEIS- 
ZELMANN (Pha~.nmceirticnl .Iuuvnal, 190 1, II, p .  740). - La géla- 
tine est considéree comme in501ublc dans  l'alcool e t  l'éther. 
Or l'alcool de 96' Li 9170 peut  en dissnudre d e  0.1 B 0,25 p. 100. 
Ce fait  es1 à retenir lorsque des  liqiiides alcooliqiies d 'un  dégré 
infririeur 5 SGrsont  coriservés dxns des barils qu'on eriduitd'une 
couche de gélatine ponr éviter l'action dissolvante de l'alcool sur  
le hois. A.  1). 

tlhubnrhc : din%rencintion des Bheoni ohincnse 
ct aostr.immin. - M. TSCIIIIISCTl (I'hnrnrcrcwticnl Jazcrnal, 
1905, II, p.  ' J I ) .  -- Viiire hoiiillir peniliitit 15 rniriutes 20gr. d e  
poudre avec 5Occ. ti'olcool diln6 ; coiiceiitrer il .LUcc. ; ngilcr le 
liqiiide refroidi avct: 10 à 15cc. d 'b thcr ;  le liqiiidc olitenu 
reste limpide, rri61rie aprés 24 lleiircs, ciatis le cas do R .  chinense; 
il donrie, nu contraire, avec R. austrincum, u n  dEpôt d'aiguilles 
prismntiqncç d 'un glucoside C"Ir"f)\ les cristaux tlc rhnponti- 
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cine donnent, avec S O I P  concentr6, unc coloration d'abord 
rouge-pourpre, puis jnune. A .  1). 

Hiiilc de. riein. -. M .  HERMAN LYrTH(;OE (Phar~nace~ct ica l  
Jouimil ,  1905, IL, p 278). - C)iicilrjii~saniit iiiirs indic~iirnt. l';ir:t,ion 
de l'huile de ricin siii.I;i IunliCre polnrisbe. 

Allen affirme n'avoir trouvé que des échantillons inactifs. 
Deering et lledwood ont t rouvé dc + 7% it + g o ? ,  sur  34 échrtn- 
tilloris d'huile provenant de  l'Iode (Laurent -- 200 m/m).  Au 
biityroréfractoinCtre de Zeiss, l 'aiiteur a trouve. B 15 de&, 
84.5; n D =  1.4809. Il donne une table des degrés observés de  
15 k 30 degrks en demi-degrks) . A .  D.  

Huile de foi? de morue - , I I .  IIEtl\.IAY LYTIIGOE 
(Pharmilceutrcnl Jozrrnnl, l!lû3, II,  p. 218). - Une tcible indique 
les variations de d e s i .  au réfrartoinPtre de %riss de  4- I3 A 30 
degrés pitr derni-tlcsié, e t  les indices de rifr;ict.ion corresprin- 
riants : 

45 dcgri:s 8 3 . 8 ;  nD 4.4805. 
33 degrtls 71.8 ; no 1 1.4735. 

A. D. 

leebei-che du sang par I ' e ~ o  oxygknée (~hnrmaceu-  
ti~ckt! Centralh~~llt', 1903, p ,  509). - Jusqu'h p r B s e ~ t ,  on R sur-  
tout eiriployé le gaïac ou la réaction 5 lit térébenthine et 2 
I'riloïne pour rechcrcticr le s a n g  dans  Ics sCcrCtions et les excré- 
tions dcs rniilades ; mais cettc ii~kthurle a,  entre autres inconvk- 
nients, celui do graisser les tulios e t  lesvimes ii réaction, qui sont 
difficiles S nettoyer ensuite, et elle demeure peu agréahle pour  
les rriédccins. Salltowslci et Richter avaient dCjà attiré l'attention 
sur  la valeur de I'cau oxggéri0e coirirrie rFactif du  sari;., qu'elle 
décolore en produisant une mousse riboiid:~nte et un fort dfgnge- 
ment d'oxygène. F. Schilling vient d'établir une méthode d e  
recherctie bnsée s u r  ce ph6noniène ; iI a montré qu'en addition- 
nant  de deux ou trois gouttes d'eau rixygénée IL 20 p. 100 tout 
liquide rerifeririarit d u  sang ,  oii obtient iininPdiaternent u n  
abondiint dégagerncnt gazeux, en p e t i k s  hulles pt:rli:es, qui  se 
rr;uriissent en  une mousse neigeuse A l a  surface du liquide et 
qui, iiiiiiç le cas d'iirie propartiun iiiipor~larite d u  sang, rnonteiit 
le long des parois du vase,  sans cependant adherer  comine la 
i i i o u s ~ ~  d e  Iii  I~iPre ; le liquide cn nieme teinps se décolore, 
devient limpide et clair comme de l'eau. S'il ne se produit que 
qudqucs  grosses bulles, coinine c'est toujours le cas avec des 
particules (le sr:IIes (fèces), ou s'il se produit un dégagement 
après l'addition d'eau oxygknée, sans décoloration tlc la sub-  
stance exaiiiinée, on doit considérer le résultiit comme negatif.  
11 ne faut pas ou11lie.r qiie Ics oxydes d c  fer, d'aluniiniiiin, [ I r  
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manganèse ,  l ' ac ide  si l icique e t  beaucoup  d e  subs tances  o rgan i -  
q u e s  décorriposent, elles aus s i ,  l ' eau  o x y g i n é e .  

Schil l ing emplo ie  l a  so lu t ion  d ' eau  oxygénée  k 20 p. 100, q u i  
doi t  é t r e  conservke b ien  bouchée  e t  d a n s  des  flacons foncés. S'il 
s 'agit  d ' u n  c u n t e n u  stoinaciil, p a r  exemple ,  clri le filtre, et, s i  l a  
ma t i é r e  es t  f luide,  on l 'einploie directcirierit. Si  l e  contenu sto- 
maca l  e s t  v i squeux ,  r o u g e i t r e ,  &pa i s ,  l e s  per les  gazeuses  rie 
peuven t  p a s  se rnani fcs ter  i inli léi l iateinent,  m a i s  on  les obse rve  
a u  bou l  d e  q u e l q u e s  riiiiiutes. Des par t icules  sa~iguirioleri tes,  
m é m e  s i  el les exis tent  e n  t r è s  failile q u a n t i t é ,  s e  r encon t r en t  
t ou jou r s  d a n s  la mousse  oii on l e s  dCcouvre p a r  u n  e x a m e n  
a t tent i f .  Les  fèces  solitles peuver i t  Etre exnininées  d i rec tement ,  
e n  f r i igments  d e  l a  grosseur  d ' u n  ha r i co t ,  ou  délayées  a v e c  u n e  
pet i te  q u a n t i t é  d 'cau .  

La m é t h o d e  e s t  t rès  s imp le  et n e  nécessite pas ,  co inme  celle 
dlAlrnen, 1;i p r épa ra t ion  d e  solu t ions  spkciales. R .  11. 

BIBLIOGRAPHIE 

L'art de l'c.uwayeiir, par A .  RICHE, direct.eur des essais à l a  
Monnaie de Paris, et M .  l ~ o n ~ s ~ ,  essaycnr des monnaies. l -vol. de 
431 pages (Librairie J . 4 .  BailliSre et fils, 19, rue Ilautefeuille, Paris). 
- Prix : 5 francs. - L'art de l 'essayeur est la partie de la chimie 
analytiqne qiii a pour but la détermination,  en  qualité et  en quantité, 
des inétanx precieiix. Ces métaux sont l'or, I'aigeiit, surtout, et  aiissi 
le platine, qui e n t h  dans  un assez grand nombre de bijoux. 

Le métal  commun, qui leiir est presque exclusivement associé en  
bijout.erie, en joaillerie e t  dens la fabrication des monnaies et  des 
medailles, est le cuivre ; mais les minerais d'or, d 'argent et de platine 
contiennent,  outre ces inPtaux, di1 plomb, de l 'étain. d u  fer, du zinc, 
de l'arsenic, de l'antiinoirie, du  iriercure, du bisiriutli, de l'aluminiurii, 
du  cadmiuin, qii'on a. intc:rî:t souvent à dtilerininer. Enfin, le nickel 
ent re  dans  la composition des monnaies de plusieurs pays. 

C'est ponrquoi &Il l .  Riche et Forest, donnen t  des ienseignernents 
utiles sur l'état natiircl, sur l'essai e t  sur  les caractlres de ces divers 
corps. 

Avant d 'entreprendre cette ttiidc, il était nécessaire, pour qu'elle 
soit fructiieiise, de faire corinailrc les pyincipales opérations iqiie l'es- 
sayeur est ti même d'eséciiter, de  décrire les appareils dont il se sert 
frcqucmiriciit, et  de lui apprendre à jmiparer ou à piirifier Ic:s réactiîs 
qu'il emploie dans  son a r t .  C'est ce que Sont les auteurs dans  la pre- 
mière partie de l'oiivragc. 

L'iridiistrie des essais est beaucoup plus cultivée cri France qn'aii- 
trcfois. 1.a preiive en est dans  cc. fait que le dipl6irie d'essayeiir du 
commerce, qu'il est néeessairc de posséder pour poiivoir p o i n ~ o n n e r  
officiellcinent les lingots de inetaux prkcieiix, est beaucoup plus 
recherchi;. 
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31. l\icIie, directeur des essais à la Rlotinaie de Paris,  ilail. mieux 
q~iülifia p e  qiii que ce soit pour 6ciii.e cevoliimc essentielleinent pra-  
t iq~ie de 1'81.1 de l ' essuyeur .  

- 

B'n pratique des êssain esmiiiei~ci~nm ct indus- 
triels, par (;. I ~ A L P I I I : ~  et V .  Ansnrii.u (Matiires minerales), I vol. de 
350 pages a r cc  rnvirori 100 fignies (J.-li. Baillière et fils, 19, rue 
tla!itefeiiillc, IJaris). - Prix : 5 francs. - Ce volriirit? est divis(! en 
deux parties : 

La preiniiarc conticnt ilne inarche systéiilaliqiit. pour I 'andgse cpa- 
litativc. Ellc coiiiprc:nd les essais a efl'ectiicr pour la détet~nzirtntion d e  
la nature des b a w s  cnlraiit dxns la cornposition ti'iiii iriiilaiige qiiclcon- 
que  ; l n  recorinüissnncc de la naturc! des uçides qu'on peut reiicoiitrer 
dans les divers coml~ostis ; enf in ,  l ' ~ n a l ! j s ~  d e s  viulierts si!z'cnti~es. 

On a groupé 1c.s rt;aclifs ct  liqriciirs t i tr tes en  lin chapitre, placti ail 
debiit d u  voluine. On a Sait p r ( k i d ~ r  la rn!itbode de recherche des x i -  
des ct des hases ti'iin cliapitre coii1i:riant les rvactions cai'actc~ristiqucs 
de ces corps. 

La secondc parlie est uri rxposk des inéthodcs eiril~loyécis en an&-  
lys[: qiiaritilative Vient d'a1)orti I'@tiide iles iriéli~iis; il pcopos de chil- 
ciin d'cilx, on troiivcrii : 

1 0  Lc dosrige de la base dans  ses sels, considrriç i I'ktnt dc pureté 
ali.wlot: , 2C les ini,(hi>des à cinplojrr  pour f:iire l'unalysc des minerais ; 
30 l'analyse des nzci'inite piirs (lu coiniilercc, cornprcnarit la ditermina- 
tien quantita1.i ve ides i i~ipiireii~s qu'on y i rncontre .  

A ctitC dcs iriinerais, i i r i  certain nor~rbi-c dc composés corninerciaiix 
ont 6fti étudie% Après les nitlaiix, vieiiricrit les alliages ; les terres, 
les engrais, Ics verres, les coulcurs, les eaux sont iigaleinent traités. 

Une rédaction concise, Pindication de trés noiribreiix diitails prati- 
qiies relatifs ansqua~ i t i t è s  dc rPaclif k einpliiyer et la durée du h i -  
terneni, I'exposil de  toutes les précautions qu'il convient d'observer 
scriipulcusemeiit poiir m m c r  à bien l'analyse entreprise, rendent ce 
livre cigalement utile aux personnes qui ne font pas de l'analyse chi- 
mique leur occupation hahitrielle, et  à celles qui s o n t  fainiliarisées 
avec ce gcnre cle travail. Les intitalliirgisl.es, les pliarmariens, les chi. 
mistes et, en gCnCral, tous ceux qui, de loin ou de  prbs, s'occnpent 
d'analyse ctiimiquc, y trouveront u n  guide qiii leur permettra de  sur- 
monter les difficiiltés que presente ce genre d'etudes. 

G u i d e  p i m a t l ~ o c  de l'expert-oliimisle e n  denrécn 
aliinerntnli.es. par G.  PELLEIUN, pharmacien nii~,jor de l 'armcc, 
prbface de JI. E. J .~cyce~i is .  l ln  volume d e  68% pages et 70 figures 
(Instiliit de recherclies scieritiliilues e t  indus~rielles,  RIalz~villc!, fileur- 
the-et-Moselle). 

L'auteur s'est propose de condenser dans ce volume la technique 
des expertises de chimie alinientaires. 

Il titudir. siiccessiveiiient les eaux polahles, les boissons distillees, les 
boissons I'crrnentiies, la saccharimktrie, les matières siicrees, les ma- 
tiiires grasses, les inatii:rcs fcciilentcs et leurs drArivés, les épices, con- 
diments et  aromates, les aliments stimulants, la viande e t  ses deri- 
mis, la recherche des agents coriservateurs et untiseptiques, les éta- 
mages fl:nfin, il termine son onvingr par lin chapitre consacre aux 
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docnrnents physico-chimiques dont le chimiste fait u n  nsage fraqiient. 
Pour chaqiie substance examinée,  l 'auteur indique d'une facon très 

ncttc les dosages qu'il est nL;cessaire de  pratiquer, la techriiquc de  ccs 
dosages, e t  enfin l a  inaniPre dont on peut interpreter les rtisultats. La  
chimie des ~nat ibres  alinientaires étant. l'objet d'un assez grand noin- 
bre de travaux se modifie ; il en  cst de  m h e  des fraudes, qui rar ieut  
et  nécessitent saas  cesse de  nouvelles méthodes dc recherche. Aussi 
l'expert-cliiiniste e n  niatiéres aliirientaires doit-il se documenler s ans  
cesse. A ce point de r u e ,  Ic volume dcR1. Pellerin mérite d'être signalé 
et  est appelé h rendre des services aux chirriistes. 

Goidc pratique de chimie. - (I le  partie : Chimze organi- 
que), par L. BOUCHERIE et  E. COUDRAY. 1 volume de l 500 pagea 
(Rousset, éditeur, 1, rue Casimir-Delavigne, Par is ) .  - Cet ouvrage se 
recoriiiriaride par s a  clarté, sa priicision et  l a  quantite des corlis 
ktudiks. 

Les anteurs s'y sont conformés aux plus rCcents programmes de 
l 'enscigneincnt c t  y oiit suit-i la classification et la nomenclatiire 
adoptdes par le Congrès de Genevc ; mais ils ont  eu soin d'indiqiier le 
nom usuel de chaqiie corps e n  regard de son noni seieritifiqiie. 

Le norubre considérable des Sorniiiles dévelolipCes, la quantiti. de 
renseignements qu'une concision voulue a permis aux auteurs de reu- 
n i r  ensemble - par exemple, I 'indication de tous les corps explosifs 
e t  celle des corps venEneux et  de leurs contrepoisons - font,  en 
outre, de cci ouvrage u n  cade-mecum indispensable pour quiconque, a 
quelque titre que ce suit, s'occiipe lie chimie organique. 

La icgislt~tion dew accidents do  travall, pais L .  (;iiii.- 

LET, inspecteur du travail dans l'industrie. l val. de 1'Encyelopedie 
scientifique des A e d e - m i m o i ~ e  (Librairie Gauthier-Villars, editeur, quai 
des Grands-Augnslins, 53, Paris). - Prix : 8 Sr. 50. - La loi d u  
9 avril 1898 sur les rcspori~abilit~!s,dt:s accidents du travail est ilrie de  
celles qui int2rcssent le plus directement le nionde industriel, puis- 
qu'elle a mis a la charge du chef d'entreprise d'importantes et  parfois 
fort lourdes obligations. Ces obligations viennent encore d'ktre aiig- 
ment6es dans  une certaine mesiire par le vote des loiçdu 22 niarsl902 
et. du  91 n1:ii.s 1905. 

Il etait donc utile de placer entre les mains  des iiiteress6s lin 
ouvrage exposant clairement l a  ICgislation en matière d'accidents du 
travail, et  surtout fixant l 'état  actuel de la jurisprudence. Tel est le 
but de cet Aide-mémoire. 

A ce point de vue, nuus croyons qu'il est difficile de  trouver nri ou- 
vrage plus clair, plus pri'cis e t  en riiC.nie temps plus complet siir cette 
question. Le mépris de l a  ptiraséologie, une  excellerite methode, 
un savoir tri,s siir et  une grande expérience pouvaient seuls per- 
mettre de composer un tel voli~iiie, qui c m ~ p r e r i d  un exposé critique 
des bases de la loi, uue etude rationnelle dc la législation et I'analgse 
de plus de 1.200 cit;i:isiciiis des 'l'ribiiiiaux civils, des (:iiiirs d'appel iit 

de la Cour de cassation. 
L'auteiir Ctudie siiccessiveineiil : le doiiiaine d'application de la loi, 

les indemnités, la piwmiption,  la coiiipétencr: et, la prockiuri?, enfin, 
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la garantie et  les assurances. Nous signalerons les chapitres oii sont  
miniitieliseinent traitées les questions suivantes : assujettissement des 
ateliers, maladies professiorinelles, maladies constitutionnelles, cas d e  
force majeure, t'lénients constitutils du  salaire de base, ouvriers ii 
salaire élevé, faute inexcusable, cnmiil des rentes, tiers responsable, 
asfiislance judiciaire, contrat d'assurance. Enfin: iin baréirie des indem- 
nites accordkes par les Tribunaux en cas d'incapacit6 permanente par- 
tielle, et comprenant ~ i r è s  d e  400 deeisions diverses, cornplLite cet inle- 
ressant volume qui se troiive ainsi transformé en  u n  zlade-mecum que 
nous croyons intéressant de  signaler aux ingenieiirs et aux cliirnistes 
chargés d'une direction industrielle. 

Notice sur les lnntronients de précimion appliqués 
a I'mnologie, 40 kdition, par  M .  DUJAIIDIN, successeur de  SALLEHON 
( en vente chez l 'auteur, 24, rue PavPe, Parie. - Prix : 4 francs.  

M .  Diijardin s'efforce de vulgariser la chimie lenologiqiie et  ses 
applications giinérales à la vinification. B l 'analyse des vins et  à l a  
recherche de leurs falsifications, B la distillation des vins, A l a  reetifi- 
cation e t  A l'analyse des alcools et des eaux-de-vie, B la vinaigrerie, h 
la poiuologie et l a  brasserie. 

M. Ilujardin n'est pas sculcmerit u n  constructenr habile, c'est 
encore un chercheur et  lin collectionneiir ; et i'on trouve, dans  s a  
notice, des renseignements liistoriques, des gravures, qui intkressent 
viveineut les chiinistcs s'occupant des vins ou des alcools. 

Vais si M.  Diijardin se préoccupe du passé et y fait d'ingénieuses 
trouvailles, il n e  se dCsinleresse pas du progrès ; il suit, au  contraire,  
t.ri.s at tentivement les perfectionnerncrits ri.ali:és dans les industries 
vinicoles e t  les riiodifications que sul~issent les rPgleinents adrninis- 
tialifs. O n  tiouvern dans sa  notice, sur ces diverses questioris, de  
précieuses indications. 

X. R. 

Annuaire do bureau des longitudes pour 1806. - 
I vol. d e  900 pages (Gautkiier-Villars, editcur, 55, quai des Grands- 
Augustins). - Prix : 1 f r .  50 - Ce petit voliiirie compact contient, 
comme toujours, une foule de renseigneinents iridispeiisables à l'in- 
gknieiir e l  & I'hoinrne de  science. Cett. anntie, rious signalons tout 
spticialemcnt la notice de M .  G .  Rigoiirdan : 1,cs eclipses de soleil. 
Instructions soinniaires sur  les observations qu'on peut faire pendant 
ces éclipses. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

Décret niodifiant In eoniposition do  Comité teehnl- 
que du Lal~ork~toire d'essais d u  Conservatoi~e des 
arts et métiers. - P a r  decret du  19 decembre 1905. la Commis- 
sion technique du Laboratoire d'essais di1 Conservatoire des ar ts  et  
métiers comprendra diisormais : un meinhre du Conseil d'adininistra- 
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tiori, prrisident; llo directeiir du  Laboratoire; trois professeurs du  Con- 
servatoire, titulaires de  cours se rapportant aux opérations du Lahora- 
toire ; un membre du Liiireau national des poids et  mesures ; un 
représentant du Ministère des travaux publics ; u n  membre choisi 
dans les corps savants, lesscrvices publics ou l'indiistric ; un ineiii- 
bre choisi parmi les directeurs des laboratoires d'essais privés ; trois 
meinhrcs de la Chambre d e  commerce de Paris ; u n  inembrc du 
Comilé des forges de France ; un rnemhre de I ; r  Societt: centrale des 
architectes francais ; u n  représentant de la Socirlté des ingénieurs 
civils de France.  

Nnniio~tiori d'une Con~iiiisiriloin teclinique pernie- 
ncnte de rcelici~elic ct  de cosidimdlc des pi-océaiés 
d'annlg~e n cinployer pmur I'nppliaation dc In loi sur 
les rraudes clai  1"' aoiit 1805. - P a r  dticret di1 25  déccm- 
hre 19K1, il a été institut, aiiprés du niinistère de 1'Agricullure et di1 
ministhre du Commerce, une  Coininission permanente de recherche et 
de  contr«le dits procédh d ' ana lpe  i e m p l o ~ e r  pour l'application de la 
loi du I e r  aout ,1903 relative à la r2pressiori des fiautles dans la vente 
des marchandisc?~. 

Cette Commission se compose d c  MM. Herlhelot, président, Bordas, 
Haller et  hlaqucnne, viec-pr6sidcnLs, Arpiii, Cazcneuvc, Cliasswant, 
Colin, Fagolle,Fernbach, Flcuient,  Garola, Gayon, Grandcaii, Guillon, 
Ilalphen, Liebaut, Lindet, Jlatliieu: Muntz, Ogier, Prilleux, Riclic, 
Rocques, ROIIX, Si:kilwsi~~p fils, Schrik~al~x, 'ïrillat, Villejeari. Villiers, le 
directeur de l'agriculture au iriinisti,re de l'Agriciiltiire et le dirccleur 
du commerce et  de l 'industrie au ininisterc di i  Corrimerce. 

DEMANDES E T  OFFEES D'EMPLOIS 
Sous informons nos lecteurs qu'en qualilt: de secrétaire génkral tlii Syri- 

dicat des chimistes, nous nous char-eons, lorsqiie les deniandes et les 
offres le pcrrnelterit, de procurer des ctiiriiistes aux iridustriels qui en oril 
besoin et des places aux chimistes qui sont 2 la recherche d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons dans les Anna l e s  sont absolument gra- 
tuites. S'adresser tl RI. Crinon, 45, rue Turenne, Paris 3 0 .  

Sur  la demande de 31. le secrétaire de  l'Association des anciens élbvcs 
de l'Institut de chimie appliquée, nous informons les industricls qu'ils 
peuvent aussi demander des chimistes en s'adressant lui, 3, rue Miche- 
let, Paris ( G e ) .  

L'Association amicale des anciens 6li:ves de l'Institut national agrorio- 
inique est à inCrric c h a ~ u e  annkc d'offrir B .\Ill. les industriels, chi- 
mistes, etc., le concours <le plusieurs ingeniaurs agronomes. 

Priare d'adresser les deniandes au siège social de I'Asstit:iat,i»n, I i i ,  rue 
Claude Bernard, Paris, 5.. 

diplôrni doctcur 6s sciences, 27 ans, ancien INGÉNIEUR CRINISTE c~iiri i i tc , . -  L ofYiciel, cherche place dans indus- 
trie ou lahorntoirc comme cliimistc: inti:ressC ou associi: [apport 10 à i:, 
mille frnncsl. - S';iclri:sscr ai1 Hiirc:itu di:s An7ialrs, 45, rire 'I'iirenrio, l'&ris, 
aux initiales H .  1). 

Le Gérant : C. CRINOX. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Dosnge des ricides volatlls d n u s  leu vine, 

Par M V .  L. Roose t  W. MESTREZ.AT. 

Dans l'analyse des vins et., plus génkralernent., des liquides fer- 
mentés, le dosage des acides volatils est d'une tres grande impor- 
tance; s'il ne figure pas d a n d a  majeure pnrtic des analyses 
corrimerci;~les, faites de ce liquide, cela tient s u i s  doute a u x  dif- 
ficultés que comportent les iriéthodcs préconisées pour  cet objet, 
soit par  leur longueur, soit par la clblicatesse de  l'application. 

Les procédks fondes sur  la séparation tangible des acides 
fixes et  volatils. acides qu'il est alors ais6 de doser st5parément 
par  un simple titrage, paraissent de prime abord échap- 
per toute critique nu point de  vne de l'exactitude. Mais 
si l'on cherche, p a r  une étudo inkthodique, à vkrifier l a  réaliti:, 
l'int6gralit6 de la skparntion (séparation qu i  a sa  valeur),  on 
s'aperçoit bien vite de la rn6diocritB des rksultats obtenus. L'en- 
trafnement mkcanique des acides fixes dans certains cas, l'altéra- 
tion de ces derniers dans d'autres, l'influence de l'acide carboni- 
que de l'air, et bien d'autres causes encore, viennent fausser les 
résultats, et tolite vérification p a r  n n  bilan fait ressortir des 
erreurs en plus  ou en moins, suivaut les cas. 

Lorsque la séparation est faite par  la vapeur  d'eau, elle est 
sous une dépendance t rop etroite de In conduite de  l'opération : 
elle donne généralement u n  chiffre t rop élevé d'acides volatils, 
après une opértttion trés longue. 

La skparation p a r  distillations successives donne de meilleurs 
résultats. 

SOcc. de vin sont distill6s à 4 ou 5cc. ; sur  le résidu, on  verse 
2Occ. d'eau, e t  l'on reconirnence ainsi plusieurs fois ; aprés  
la distillation, le distillatum final est d'une neutralité absolue ; la 
skparation des acides volatils est complète. 

Voici des r6sultats d'épuiserrierils effectués sur  des solutioris 
aqueuses d'acide acktique : 

Acide mis en expérience ex- 
N 

primé en cc. de soude - . . . 10cc. 10 8cc.90 
1 O 

IOcc. I O  

Acide retrouve dans le dis- 
tillaturn de  quatre opéralions. 10cc.00 8cc. 90 9cc. 90 

Perte. . . . . . . . . . . Occ. t 0  Occ. O0 Occ.20 
FEVRIER 1906. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Mais, cette séparation, p a r  distillütiuns successives, tout coinnie 
l'entraînement par  la vapeur  d'eau, présente I ' inconvhient  d'une 
longueur extréiiic, inconipatible avec ce que dcvrait ktre, (Inris la 
pratique courante, u n  dosage d'acidité volatilc. 

II ne faut  pas  moins d 'une heure u n  quart  pour eflectuer les 
quatre  distillations indispensables à une skparation complète. 

l'out. oubli, tout retard dans les opkrittions à effectuer, au  mo- 
ment ail chaque distillation touche S sa  fin, toute surchauffe, 
ainknent facilement une car;~inélisation du résidu, non visilile le 
plus souvent, riiais accompagnée cependant (le la formation de 
produits empyreuinatiques acides et  de In destruction d'une pitr- 
lie des acides fixes ; 1'opAralioii duit irtre recoiriirie1ic6e. 

Lorsqu'on cherche S doser les acides fixes restant dans le bal- 
lon, on coristate aisément l'influence que peuvent avoir sur  les 
rksultats le rnorle de  chauffage, sa  diirée, son intrmsitk et la plus 
ou  moins grande siccité,'selon qu'on réduit le résidu dans le bal- 
lon soit à 5 ou 6 cc., soit à 1 ou 2 cc. seulement. 

Voici quelques chiffres obtenus sur  u n  mèrne vin dans  diverses 
condilions de  chaufhge.  

Feu nu CaCln 13O0 CaCls 130" CaCla 13O0 
réduit ti 6-5cc. réduit consistsncc consistance 

5-6cc. sirupeuse sirupeuse 
- - - - 

Acidité vola- 
tile en cc. de  

,U 
soude - . . . 

10 
3,85 

Acidite fixe en 
cc. dc s o u d e  

N - 
10 " '  " ' 

16:OO 16,OO 14,80 14,OO 

Total .  . . 19,85 19,SO 18,67 18.05: 

Aucune décomposition ou caramklisation apparente n'avait 
comrriencé à se manifester; nous étions en somme daris des con- 
ditions considérées comme bonnes dans la pratique courante. 

L'ordre des différences observables est tel qu'on ne peut admet- 
tre corrirrie exacts les résultats obtenus p a r  plusieurs opér;&xm 
se servant  de la  mémc méthode. 

C'est à cause de ces difficultés de dosage et de  l'altération plus 
ou moins profonde des divers acides d u  vin que l'uu de nous 
songea à l'emploi d u  vide pour cette skparation des acides 
volatils. 
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Température relativement basse de distillation; sdparation 
complète et tangible des scides fixes et volatils ; inaltération des 
acitles fixes pendant les opérations du dosage; constance des 
r6sultats ; rapidité de  l'opération ; possibilité d'un bilan ; tels 
sont, en quelques mots, les avantages de Ii i  iii6thode que nous 
allons exposer. 

Appareil. - Il se cornpose d'un petit ballon sphérique de 
225 cc. environ, à col de  12 centimétres environ rlc longueur, 
renflP en son milieu tl'iine l~oulc de 35 cc., qui est destinée A 

Fig. i .  

erripér:her tout e~~traînerrient, et pourvu, à 2 ou 3 centimètres de 
son orifice, d'une tuliulure pour l'dchappement des vapeurs (fig. 1); 
le col est f(:rrnP. par u n  hoiichon eri caoutchouc travers6 par la 
douille d'un entonnoir robinet. Le ballon, relie B un refrigk- 
rarit qui communique lui-rrième avec un petit réservoir pour 
recevoir la  condensation et sur lequel s'amorce la conduite de 
vide, est chauffé au bain-marie. L'ensernblc peut etre isolé de la 
trompe par un  robinet. Un manomètre en relation avec tout le 
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systénic, periiiet à la fois de mesurer la dépression intérieure ef, 
de s'assurer de la parfaite étanchéité de l'appareil. 

Opération. - On fait d'abord dans l'appareil un vide tcl que le 
iiieiuiie s'bléve d ; ~ n s  Ic iiii~rioiii2ti~e 2 70 ccntiriiétres txivii.on ; 
ce riioment, on isole le système de la 11-ompe par I:t fcrriieture du 
roliirict. Si les joints sont bons, la tlkpression dans I'apps.reil se 
conserve parfaitement. Cette vérification faite, on laisse écouler 
dans If: ballon, au moyen du tiihe à entonnoir, 20 cc. de vin cikcar- 
boniqué cit désnéri: par un  s6joiir d c  quelqiics niinutes k froid, 
dans le vide. 

Cne vive éliullition se nianifeste des l'introduction du vin, et 
la distillation continue avec une régulitrité parfaite jusqu'à la fin. 
Rien rares son1 les vins produisant, au  début, une iiiousse assez 
abondante pour étre g h a n t e ,  ou iriversenierit dorit l'ébullition ne 
se rnnnifcstc que par soul)resants, rendant utile I'adjor~ctiori de 
quelques grains de ponce. 

La température, qui doit être, au début, de 70 a 7 s 0 ,  pour que 
la distillation soit irnin6diate, pcut sans inconvénient arriver a 
l'ébullition du bain-ninrie pendiirit l'opErc ~1 t ' ion. 

L'introduction du liquide doit étre faite avi:c pr6caution, dc  
manière à ne pas faire entrer d'air dans l'appareil. La goutte- 
lette qui reste dans le tuhe à entonnoir est entrainée avec I'uri 
des lavages qu'on opère, aussitôt que le résidu du ballon est 
nrrivé à siccité, au mieux ri. 1 ou 2cc. 

Ces lavages sont faits avec 20cc. d'eau bouillie, introduite dans 
le ballon de la r i i h e  manière que le vin. On pousse encore la 
distillatiori t ou 2 cc. pour le premier lavage. Mais, pour le 
second et dernier, on l'arrete de manière à conserver dans le 
ballon un résidu de 5 k 6 cc., facileiiient Lransversahle et lavalile. 

On laisse alors entrer I'nir dans l'appareil. 
Avec les vins les plus chargés en  acides volatils, l'épuiseirient 

est complet. 
II suffit alors de titrer le distillatiim avec une liqueur alcalirie 

N - pour avoir les acides volatils. 
1 O 

Nous employons, à cet effet, une liqueur de soude contenant un 
peu de chlorure de baryum, afin qu'une carhonatation, m h e  
faible, de la liqueur devienne visible. L'indicateur utilise est alors 
la phénolphtaléine. 

L'acidite du résidu de la distillation est forniée par l'ensemble 
des acides fixes du vin, et représente exactement cette acidit,k fixe 
sans aucune perte ni surcharge ; le vin, concentri: dans le petit 
ballon, a conservi: son brillant et sa couleur; on titre cette aciditk 
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fixe, et I'on eiiiplnie, poiir ce titrn.jic, 1;1 tiiCnie inPthorie qui  a 
servi b détciririincr I'aciciitk totitlc. 

Nous avons adopté la. iriürchr suivante. : pour l'aciclit& totale,, 
10 cc. de vin, ;tu pi~é:~lable d6carboniqu6, sont 6tr:nrliis h 50 cc. 

N 
avec de I'eaii dist,ill6e, puis tit,r6s à ln soudi: - ; sous l'action 20 
de la soiitle, le vin pisse par  u n r  s k i r  d~ t,eintrs de  plus cn plus 
sorrihres, pour arriver A urie nuancc vcrtlLtre. Sur  (:P. ton vert et 
par trnnsparence sur  fond hl:iric, bien irclairk, on perçoit avec 
une gi'aride p+cision 1';~pp;iiitiori du virage rouge (le l a  phta-  
Itiine. 

Pour I'acitlit6 tir(:, le coritmu du M l o p  est vers6 dans u n e  
fiole jaiigke & 100 cc, ; on rince & l'cau tiistillée, el les eaux de 
lavage servent k animer B 200 cc. le voluine total. Sur  50cc. d u  
produit, on opére le titrage coiniiie il vient d'être di t  pour I'aci- 
dit6 totale. 

La dil'ftirerice okiservée erilre l'acitlilé tolale et l'iicidité fixe 
représente I'aciditir volnlilc, e t  I'on peut, coiiiiiie nous serons 
nmeriks à. Ir. conseiller plus loiri, se contcrit.er de ce chiffre. 

E n  effet, dan!: tous les cas, le ti trage direct d u  distillntum 
donne esncteiiimt le n ~ é i n e  résultat que la difrérencc entre I'aci- 
dité totale et l'acidité fixe. Nous ptxisons donc que, s'il est utile 
et i n h c  iritlispcnsablc, pour l'étude de  la méthodc, de recueillir 
et de titrer le distillntuiri conte~iant  tous les acides volatils, cela 
devient tout à fait inutile dans lu  pratique courante. De ce chef, 
les operations sont singulièrement simplifikes. 

Dans urie preitiiére série d'essais, les acides volatils étaient 
recueillis, fixks r1;~ris une solution titrée de soude et dosCs par  
rc to~i r .  L'rixpCritiricc rious appri t  vite I'iniililit6 (le cetle coiripli- 
cation cit ni@iiic 16 danger qu'elle offrait avec un appareil d6fec- 
tiieiix, p m w t t i i n t  ilcs rt:ntrP.cs d'air plus ou moins cliiirgr6 d'acide 
c:~rbonique. 

A titre d'indication, voici quelques résultats obtenus s u r  des 
solutions aqueuses d'acitli: acbtique, d i s t i l k s  dans le vide, avec 
les deux Invirges indiqués, e t  conclrrisécs siliis soiide : 

Acide mis en ,jeu en c c ,  
nT 

de soude - 
10 " " '  

10;lO ,10,10 19,9O 

Acide ictroiivi: . . . . 10,iO 10,05 19,90 

op6r:~iicins cJT(:ctiikcs sur  des liqueurs d'une tencur d'environ 
3 1ni1liEiiirs lioiir Ics I - l ~ n x  preriiières ct 5 ii-iilliEinris' 1JDllr la der-. 
riiére. 
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La condensation eflectuée dans la soude doit être faite, si l'oii 
veut obtenir des resultats exacts, avec les précautions les plus 
niinutieuses pour qu'à aucun moment il n'y ait barbotage dans 
la  soude einployke d'une quantité méme faible de l'air du labo- 
ratoire. 

Avec toutes ces précautions, les résultats sont identiques. 
La rkalité, on le voit, est serrée d'aussi prks que cela peut être 

désirahle, lorsqu'on opère sur des solutions aqueuses d'un titre 
connu. 

Quant ce que donne la methode appliquée aux vins, du très 
grand non il^ de chiffres que nous avons sous les yeux, se di:ga- 
gent deux faits principaux : 

10 Inaltérabilité alisolue d u  chiffre des acides fixes daris les 
conditions de I'opkration. 

20 Dans toutes les opérations, 1'f.qiiation : acidité fixe + acidité 
volatile = acidite totale se trouve vérifiée ; le bilan est exact. 

Les méines vins, repris à plusieurs jours d'intervalles, four- 
nissent des chiffres d'une remarquable constance, aussi bien pour 
l'acidite fixe que pour l'acidité volatile. 

Nous avons vu précéderrirrie~il que les conditions de mode et 
de durée du chauffage, dans la rnéthodc par distillations succes- 
sives, influaient notablement sur les chiffres trouves pour les 
acides fixes. Avec la distillation dans le vide, il n'en est plus de 
méme. 

Nous pouvoris sans inconvénient pousser la distillation à 
siccith et n l h e  laisser pendant queIrpies instants le résidu sec H 
la tenipérature du bain-marie, sans qu'on ait à constater de 
variation sensible. Voici des chiffres obtenus sur un ménie vin : 

0p"ralion AprPs 
normale 10 minutes 

8. sec 
- - 

Acidile volatile 
en cc. de soude - 5,80 3,SO 

Aciditb fixe 10 " 1 15,225 15,20 

Somme. . . . . . . . '  . . . 21,05 21,OO 

On n'olwrrt: donc:, dans des conditions ne pouvant être qu'ac- 
cidentc~lles, qu'une différence d'un ordre parfaitimrnt rikgligea- 
hle. D'itilleurs, nous pouvons at l i iw I'atteritiori sur ce fait  que la 
difrk-cmcc ohscrv8e s'iicceritue avec le temps pcriclant lequel on 
laissi: le résidu sec. Aprés une demi-heure de siccité, nous avoiis 
pu noter des erreurs atteignant de 0,07 21 0,15 en valeur absolue 
par litre. 
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Opération ' hprhs 
normale une demi-heure 

à scc  

N 
Acidité tixe en  cc. de soude - 

2 0 ' ' "  
IIcc.75 11,2 

ce qui correspond, cn valeur absoluc, e t  expriinée en acide sulfii- 
rique par litre, à une différence de  0,13. 

La décarbonisation dcs vins  s'opère ais6inent e n  faisant arriver 
30 k 60cc. de vin en jet niince dans  une fiole coniqiie inontée s u r  
la canalisation [lu vide ; elle i:st corripl&te en qiiclques instants, 
r t  i l  n'y a pas b tenir compte d'une modification de voluirie. 

Citons maintenant quelques chifrres obtenus sur  des vins d e  
diverses ori,. mines. 

Résultats expriiri6s en acidc sulfurique p a r  litre. 

.\ciditu Acidité Somme Acidité totale 
Origine volatilr! fine par titragc: 

direct 
du vin 

- - - - - 
Herault(p1aine). . . . i , 37  + 3,72 = $,O9 5,10 

i (coteau) . . . i,O8 + 335 = 4,63 4,65 
Blaye.. . . . . . . . . 0.683 + 3,43 = 4,115 4;iG 
Bordeaux vieux . . . . i , 03  + 2,93 = 3,98 3,99 

Ces chiffres se passent de coinrnentaires. 
Nous pouvons goute r ,  d'ailleurs, que  les mCiiies vins, analy- 

ses B des époques différentes, donnent, pour  les aciditbs volatile 
et fixe, des résultats d'une constance parfriite, lorsqu'on prcnd soin 
de les conserver indemnes de toute altération. L'écart iiiaxiiiiuni 
que nous avons observc! est de 0,04 par  litre. 

Par la. certitiidr. mat.krielle que toute trace d'acide volatil est. 
passée B 1:t distillation et que les acides fixes se rmintiennent 
inaltkrtrs pendant l'operation, nous pouvons considtrrer cornriie 
exacts les chiffres fournis par  cette inéthode de distillation dans 
Ic vide; le bilitn de I'optrration vient d'ailleiirs démontrer,  d'une 
uiariière alisolue, qu'il n'y a eu aucune perle. 

Iles filits précCdernnient exposes, il ressort clairement que les 
acides vol;~tils, dosés directeirmit, ont toujours fourni uri chiffre 
expériinentul Eçal & In différence calculke entre l'acidité totale et 
l'nciditi: fixe. 

Dès lors, dans la  pratique courante, i l  est inutile de doser expé- 
riinentalernent ces acides volatils. 
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Les opérations du dosage sont alnrs siiigiiliérernent sinipli- 
fiées, car  il n'y it r n h e  pas A se p réoccupc~ de  condenser les 
vapeurs distillées. Ida trompe les entraîne ellr-irdrrit: dans la ciina- 
lisation d'évacuation d u  laboratoire. 

1Jne opération complète dure alors fort peu (le t m p s  ; en 
20 ininutes, on peut avoir le résultat cherché; ce résultat peut 
i n h e  s'obtenir en heaucoup rrioins de temps, si  l'on opère sur  
plusieurs éch:mtilloris k la fois, car ,  avec u n  dispositif tr8s sim- 
ple, plusieurs distillations peuvent ètre I~ranchées siinultani:rnent 
s u r  la i ~ i h e  trornpc. 

Nous avons fait construire, à cet eff'ct, u n  appareil spécial 
dorit nous donnons ici utle reprkscntation graphique (fia. 2).  

Pig. 2 - La figure A montre la maniPrc dont sont dispos8es les 
rleiir lamcs de cuivre destinees à soutenir les ballons. 

Cet apparril  permet dc rnrnrr 4 distillntions d e  front, et, si les 
hallons sont en verre mince, l'opérnlion coinpli:ta, y cornpris 1 ~ s  
titrages, peut Etre effectuée en 40 miniltes, soit 20 iniiiutes par 
Cchantillon. 

La distillation p r a t i q u k  à l'air libre donrie des phiffres exacts, 
mais  ce ri'est qii'eri la coriduisitnt avec uri soin rriinutieux qu'on 
Irs ohticnt tels; on ne peut pas mcncr tle front deux opérations. 
Avec cette inéthode, on obtiendra certainerncnt un dosage précis, 
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mais ce ne sera qu'au prix d'urie attention soutenue pendant une 
heure un quart ou une heure vingt-cinq . 

Nous pensons doric que, pour son exactitude et sa rapiditC 
d'exCcution, la rnéthode (le la distillation dans le vide doit ?tre 
adoptée pour le dosage des acides voliitils dans les vins. 

Les expériences rapportkcs ci-dessus ont tontes kt6 filites sur 
des vins décarboniqués, l'acide carbonique n'étant p i s  corripté 
hnbitucllenicnt avec les acides volatils des vins. 

Avant de clore cette étude, nous croyons intéressant d'exposer 
quelques faits relatifs h I'irifliience de l'acide carbonique, tant de 
celui existant en dissolution dans les vins analysk  que de celui 
qui souille l'air des laboratoires. 

L'acide carbonique de I'air peut conduire ü. des résultats trés 
notablerrient exaghrés, suiv;~rit It: dispositif :idopté, coiiinie nous 
alloris le montrer. 

Daris l'un des paragraphes précédents, nous faisions allusiori 
h la soude comme moyen de fixation des acides volatils distillés. 

Dans un appareil ainsi coinpris, le vin se trouvant dans le 
ballon de distillation, le tube d'abduction des vapeurs plongeant 
dans la soude, le vide fait en arriére de la souclc produit un 
barhotenierit de l'air du ballon daris la soliitiori alcalirie. Ce ]jar- 
botement se renouvelle à chaque lavagc avec cette circonstance 
aggravante que ,  pour les lavages, I'air introduit dans le ballon 
en mérne temps que l'eau de lavage est puisé, par la disposition 
m6me de l'appareil, dans le voisinage et au-dessus d'un bec de 
gaz allurné. 

Ilans ces conditions, on obtient des chiffres majorés d'une ina- 
n i h e  inattentlne. 

Une solution d'acide acktique pur h 2 niilliénies a fourni au 
dosage 2,73. 

Une solutiori à 7 milli&mes, essayée après la ~récéderite, a 
fourni 7,84. 

II semble 6virleiniiient difficile d'attrihiier de telles surcharges 
A l'acide carbonique de I'atn~osph&re, bien que nous ayons pu 
doser jusqu'h Ogr.002 de COR par litre dans I'iiir d'un lal.)oi~i- 
toire, où nul hec de gaz rie brûlait. 

Toutefois, suivant les heures de la journée et les conditions 
d'akration, la proportiori de COS rl;tns I'air peut s'idevcr h un 
taux heaucoup plus fort. M. Lehlanc (2 )  cite IPS chiffres de 

(1) Annales de chzmie et de physique, 3e série, t. V. 
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0,0132 et 0,0103 dans l'air viciE de salles de confkrences ou (1'116- 
pitaux. 

M. Astruc, dans  u n  lalioratoire de  I L L  station oeriologiqiie de 
I'fléraiilt, à la vérité non pourvu d'une hotte de  tirage, niais 
restd toute la jo~irnke les fenétres ouvertes, a trouvé, aprés  une 
j o u r n k  de travail,  l 'énorme chiffre de 0,082 par litre. 

Nous sorrirries loin des chiffres de 0,0004 B 0,0006 s u r  lesquels 
on ti~lile en gknkral, e t  nous concevons trks bien les surchargcs 
tiwiivées, surtout si l'on tient compte [le la çircoiist;liice aggra- 
vante cittie toiil, B I'tieiire (air puisé cli~ris le courant gazeux d'un 
l ~ e c  a l l imé) .  

Si, au  licu de retenir les acides volatils par  barbotage dans la 
soude, on se contente de les condenser h l'aide d'un rbfrigérant, 
les surcharges n'apparaissent pas. 

Enfin, si, cniniiie nous le coiiseilluiis pour la pratiquecourante, 
on ne condense pas les acides vol;itils, et s i  I'on se  borne à. effec- 
tuer  Ic titrage des acides fixes, l'acide carbonique, quel que soit 
son taux  clans l'air, rie gène plus du tout. 

Quant à l'acide carboniqui: cn solution dans  le vin, on le 
retrouve nat~iiellenient tout entier, si l'on condense par barbo- 
tage dans ln soude, e t  en partie seulement, d'ailleurs tres faible, 
si I'on condense simplement par  réfrigération. 

Des vins  contenant respeçtivernent 60, 70, 260 et  50 cc. de 
CO2 p a r  litre n'ont dnnn6, nvec la condensation p a r  réfrigéra- 
tion, q u e  Ogr.04, Ogr.07, 0 g r . l l  et Ogr.02, en plus, d'acidité 
volatile exprimée en S 0 6 H Q a r  litre. 

Si l'on ne condense pas, selon notre mode opératoire courarit, 
l'acidité fixe reste constante, mais, cornrrie l'acidité volatile est 
déduile p a r  diffërence entre l'acidité fixe et  l'acidité totale, il 
est indispensable, avan t  de déterminer cette derniEre, d e  dkcar- 
boniquer le  vin. 

L'acidité totale se prend sur  le vin décnrboniqué nvec la phé- 
nolphtaléine comme indicateur, ou encore, comme nous le pra- 
tiquons le  plus souvent, p a r  l a  méthode voluinétrique gazeuse 
préconisée par  M. Bernard. 

Dans ce cas, en prenant  l'acidité totale s u r  le vin non décarbo- 
niqué, I'acidité totale sur  le vin décarboniqué, e t  l'aciditb fixe 
s u r  le résidu de la distillation dans le vide, on  peut déduire, des 
opérations effectuées, I'acidité volatile et la teneur  en acide 
carbonique e n  centimhtres cubes par  litre. 

. 
A la suite de  certaines fermentations secondaires, quelques 
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boissons alcooliques, le  vin lui-mème, peuvent contenir de 
l'acide lactique. 

S'il existe de  1'1~cicle I x t i q u c  dans la liqueur i~nalysée,  on ne 
peut pas, sans modifier quelque peu le procklé décrit ci-dessus, 
obtenir des résultats exacts pour le  dosage d e  l'acidité volatile. 

L'acide lactique ne  passe pas  k la distillation. dans les concli- 
tions où nous nous sommes placés, ou  tout  au  moins ne passe. 
par entraînenierit, qu'en trés petite quantité,  et seulement, 
d'üprés nos essais, lorsque In concentration est telle dans  le 
büllon qu'il ne reste plus q u e  I 2 cc. de  liquide. 

A siccite il se forme d e  la lactide, non acide, qui régénère 
de l'acide lactique p a r  ébullition avec l'eau. 

Si l'on soupçonne la prksence (le l'acide lactic~iie, dxns In 
liqueur analysée, il faudra non-seulement éviter d e  pousser la 
distillation et  les lavages subséquents jusqu'h siccite. mais  arré-  
ter chaque distillation de riianiére que le ballon contienne encore 
environ Sec. de liquide. 

Celte I é g h e  rriodification permet  de coriserver toute la r igueur  
des résultats. 

Observations conceruant la iaactioii de Blsliop, 

Par M. R. MAHÇILLE 
Chimiste principal au laboralaire de l'agriculture & Tunis. 

Dans I;L recherche des huiles de graines mElangées à l'huile 
d'olive, le rkactif de Bellier (solution berizinique de résorcine et. 
acide azotique) conduit à une certitude en cas de  r6action posi- 
tive ; dans le cas contraire, il y a doute, car  les huiles de graines 
qui sont vieilles ou qu i  ont subi cerlains Lraiterrierits iichapperit 
au contrôle du r h c t i f  dont il s'agit. 

J,'insuffisance de ce procédé a conduit 1i: Dr  h n s  Kreis ( 2 )  :t 
préconiser, pour le compléter, l 'usage de  la reaction de  Bishop 
(action de l'huile de  sésanie fraîche et de  l'acide chlorhydrique), 
dont il a contrûlk l'efficacité s u r  les huiles d'arachide, de  coton, 
d'œillette, de noix, qui donnent des résultats négatifs avec le  
r(Saclif de Bellier. 

A notre tour, ayant  eu appliquer ces réactions, il nous a étr5 
donni: d'observer que ,  cont.rnirenient A In règle admise, certaines 
huiles d'olive, fabriquées au laboratoire, et par  suite d'une 
authenticité indiscutitble, fournissaient, avec le réactif Bishop, l i i  

colurutiori verte cürüctéristique des liuiles de graines. 

( 1 )  Revue internationale des falsifications, 1903, p .  17. 
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Ces huiles d'olive avaient un  a n  de fabrication, e t  la conser- 
valiori en avai t  616 faite dans  des [iules incoiriplétenient pleines 
e t  bouchAes au liège ; ellm agissaient aussi notablement sur  le 
réactif de Wiedrnnnn (2) spécial a u x  huiles rances (solution 
acdtonique de phloroglucine, avec 2 ou 3 gouttes d'acide sulfu- 
r i q ~ i e  concentrk). II sernhlait donc admissible que l'action du 
reactif de  Bishop sur  ces huiles tenait k leur légère rancidité, et 
nous nous sommes attaché à vérifier cette hypothése 

11 cet effet, nous avons fait rancir, pa r  exposition h I'air en 
couche mince, des huiles d'olive pures, ne  donnant  pas la réiic- 
tion de  Uishop. Au soleil, au  bout d e  s ix jours (la terripérature 
de  I'air ayant  comme ~nnxi rnum journ;~lier 20 ü 2ti0), toutes les 
huiles expos6r:s donnèrent les rC;rctions de Bishnp et (le Wied- 
mann  d'une manikre intense. L a  prcmière de  ces r6actioris 6 h i t  si 
notalile que l'ücide prenait une tcinte vert-])leu fonc6 et l'huile 
une coloration gris-violacé. :i l'obscurité, l'action est très attS- 
nuée ; elle exige plitsieiirs setriaines d'exposilion, et sriri intensitk 
varie suivant  la qualit6 et la provenance de l'huile. 

Les rnèriies essais ont 616 ensuitc entrepris sur  quelques matiè- 
res grasses concrètes, n'ayant pas, avant  l'expérience, d'action 
s u r  les réactifs en question. 

Après une exposition au  soleil de quinze jours à des ti:riipéra- 
tures amenant  la fusion des matières vers I c  milieu du jour, nous 
avons ohte~iu les résultats suivants : 

R. de Bishop R. de Wiedrnnrin 
- - 

Huile de coco assez notable Iégére 
Huile de coprah notable notable 
Huile de palme non visible notable 
Saindoux ' intense intense 
Beurre fondu, filtré notable intense 

L a  rkaction de Bishop n'est donc pas  spéciale a u x  seules huiles 
de graine, et elle se produit d'une manière générale avec les 
rnatiéres grasses oxyd6es. Si certaines huiles d'olive et certaines 
graisses concrètes donnent moins souvent la rkaction, c'est 
qu'elles sont nioins altérahles que les  huiles de graine, mais elles 
peuvent la fournir,  ct nous avons troiivi: des huiles d'olive com- 
rrier.ci;tles de  provenances trés diverses et  une huile de coco pure 
la présentant nettement. 

Dans le iriêrne ordre d'idhes, il nous f i ~ u t  ajouter que l'étude 

(2) Zeitschrift f. Untera. Nahrungs, 1904, cité par Revue internationale 
des falsifications, 1905, p. 27. 
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des rwactions préc6dentes nous a conduit a u x  remarques sui- 
vantes : 

Bien que les réactifs d e  llishop et de Wiedmann agissent dans 
les mêmes circonstances, il ne semble pas que les phénomènes 
observés soient produits par  lcs mèrnes coinposés ; outre les 
petites difY6rerices ohtenues: d a n s  l'expérience précédente, nous 
avons constaté quc  les huilcs conservées dans les conditions 
ordinaires donnent 5dnEralenient en premier lieu et d'une façon 
assez intense la reaction de Wiedinann. 

I.es huiles très vieilles, deveniies k p a i s s ~ s ,  ne fonrnissent plus 
la réaction d e  Bishop, alors qu'elles agissent nettenlent sur  le 
rkactif de Wiedinann. 

Les huiles portées h 2000 avant  l'essai n'influencent plus le 
réactif de  Bishop, alors que le réactif de Wiedinann réagit encore 
sur les huiles chauffées à 250°. 

Enfin, les huiles trés oxvd6es à la lumière permettent,  p a r  la 
réaction de Bishop primitive, . d e  dCceler 1 p. 200 d'huile dr. 
sésame fraîche dans les mBlnnges. 

C ~ r a e t & r i s a t l o u ,  dans l ea  iavoiis. dem huiles d ' o l i v e  
extraites en  s u l h r e  de e r r r l i o n e ,  

Les Annales de chimie analytique d e  septembre 1905 ont publid 
u n  article de RI. Hiilphen iridiqiiarit une mCt,hode permettant 
de  reconnaître l 'huile d'olive obtimue par les procBdFs usuels 
d'extraction micanique intlustrielle d'avec celle qui est extraite 
chimiquement en faisant intervenir le sulfure de  carlione coinme 
dissolvant. , 

d'emploie, depuis deiix ans, un prochié plus simple que 
c ~ l u i  de M Halphen pour caractériser, dans les savons, les hui- 
les extrait.es au sulfure de  carbone. 

Je prends 2 gr. de  raclure de savon, que je  dissous dans 
100 cc. d'alcool h 95" ; je  filtre e t  j'otiserve la couleur de la solu- 
tion savotineuse. Celte solulio~i est l i lanihe ou légkrerrierit grise, 
si le savon a Cté pr6paré avec de l'huile d'olive iixtruite par  lrs 
moyens mt!cariiques ordinaires, t,aridis qii'elle paraît jaune clair 
ou jaune (tournant au vert par  fluorescence), si  le savon a ét6 
prPparé avec une huile extraite au  sulfure de carbone. 

Daris le cas d e  présence d'urie rnati6r.e colorante verte ou 
jaune, so1ul)le dans I':rlcool, ajoutée au  savon, l'expérience n'est 
iiulleinent influencée; on remarque seulement que la fluores- 
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cence est plus accusée lorsqu'une couleur verte a été ajout,Be au 
savon. 

Je traite ensuite la soliition savonneuse alcoolique p a r  5OO cc. 
de  SO'I12 cliliié à 10 p. 100, et,  aprés  u n  repos de qiielques iris- 
t,ants, j'ohserve la couleur des acides gras  qiii surnagent ; la 
couleiir de ces acides gras  est blonde si le savon a étt! fabriqué 
a v w  une huile d'olive extraite mécaniquerrimt, tandis qu'clle 
est jaune salc s i  l 'huile e m p l o y k  h la fabrication dc savon a kt6 
extraite à l'xide du  su l f~ i re  de carbone. 

Ce mode opér:itoire est toujours exact pour les recherches 
conrernant la fahricat,ion des savons de  l'île de  Cr&, qui sont 
falwiquks exclusiveinmt avec l 'huile d'olive extraite soit méca- 
niqiiement, soit au  moyen d u  sulfure de  carbone. 

Appareil à nlveau ouustant, 

Par M. A.  VILLIERS. 

Cet appareil très simple permet de  maintenir à peu près cons- 
tant  le niveau d'un liquide dans  un vase quelconque (vase de 
BohEme, capsule, etc.),  non muni d'un dispositif spécial tel que 

Pig. 1. - i\ppai'ail à niveau çoristant. 

celiii des hains-marie h 
niveau constant, etd'iso- 
ler le liquide, de ma- 
niére i~ empkcher tout 
retour en sens inversedc 
celui dans  lequel s e  fait 
l'écoulement, mesure 
que l'évaporation se pro- 
duit.  11 permet donc de 
chauffer un bain avec le 
moins d e  dRpense pos- 
sible, et sur tout  d'obtenir 
une  grande  constance 
dans  la tcrnpérature. Ori 
peut aussi l'employer 
dans  des préparations 
ou dans  des dosages qui 
ne  pourraient étre faits 

avec les appareils k niveau conslant tels que les t u l m  à déversoir 
latéral e t  le flacon de Mariotte. 

11 consiste en un siphon (fiç. 2 )  dont les deux  portions, anté- 
rieure et postérieure, sont  réunies p a r  une  trcis petite boule, 
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laquelle la partie reinontant,e est fixke p a r  une  double soudiire. 
Si l'on emploie l'eau ordinaire, le cornmencenient du  siphon 
plonge dans un  tube C L), traversé par  u n  courant d'eau dont le 
niveau supkrieur est maintenu constant p a r  un  tube à déverse- 
ment il. On amorce le siphon p a r  l'autre extrémité ti l'aide d'une 
aspiration assez pr~olorigi:e pour  erilraîrier la plus g rande  partie 
possible de l'air de  la boule ,4, ct l'on place le vase B une hauteur  
converial~le. L'écoulernenl ç'arréte en A ,  lorsque le niveau s'élhve 
en H un plan Iéghrement inférieur h D, et  reprend dE,s que l'eau 
commence à s'évaporer, la petite quantité d 'a i r  restke en A s é p  
rant cornpléternent le liquide contenu en B de l'eau alimentant le 
tiihe CD.  Le niveau en B se maintient ainsi constant, non d'une 
maniére absolue, car  il baisse un  peu si la température de l'air 
en A s'élève ; mais, si  la boule A est  tres petite, ces variations 
sont insignifiantes. 

Fi& 2. - Modiiication'du flacon de Mariotte 

Une tubulure T, qu'on doit tenir soigneusement houchée pen- 
dant le forictionncment dcl 'appareil ,  permet, en la débouchant S 
la f iri ,  de désarriorcer le siphon, et l'on peut laver, avec quelques 
goiittes d'eau, la partie inftkieure, de  rnan iè re?~  ne  perdre aucune 
portion des suhst.;tnces dissoutes rn B. 
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Ln mérne tube C D  peut servir ii alimenter toute une série do 
bains à niveau constant. 

Si l'on veut opérer avec l'eau distillée, on bouche Il, et l'on ali- 
mente le tube C D  avec un vase de Mariotte, 611 plus simplement, 
surtout si I'on rie veut pas employer une s k i e  d'appareils, on fixe 
le siphon sur le flacon de Mariotte lui-même (fia. 2). 

Flacons lavenrn,  
Par M. A. VILLIERS. 

Les flacons laveurs, d'un usage si fréquent en chimie, présen- 
tent deux inconvénients : les bulles de gaz qui se cikgagent à 
l'extrémit6 du  tube abducteur sont très volumineuses, et un 
lavage complet di1 gaz n'est assur6 que par l'emploi d'une s h i e  
de nombreux flacons adaptés à la suite les uns des autres. En 

Fig. i .  - Extré- 
rii itE do tube 
abducteur. 

second lieu, dans les flacons laveurs qui sont 
munis d'un tube dc  sûreté, ce dernier Iaissc, 
coritinuellement le liquide du flacon en contact 
avec l'air, et le liquide en reste toujours saturé. 
Cet air  dissous se mele indéfiniment, en pro- 
portions trés faibles, il est vrai, mais non 
négligeables, aux  gaz qu'on veut purif er. En 
entre, si, par suite d'urie absorption en avaril 
du flacon, le tube de siîreté a A fonctionner, il 
se produit une rentrée d'air qui fait perdrt: 
tout le bénéfice de la dépense de  temps et du 
gaz à. laver faite pour purger d 'air  les flacons. 
Si I'on fait usage de flacons laveurs sans tube 
de siîreté, on a toujours A craindre un0 ahsorp- 
tion, par  suite d'une diminution de pression 
en avant des flacons, ou d'une fausse ma- 
nœuvre, si l'on ü B faire le vide dans ces 
flacons. 

Tube nbducteu~. - Pour remédier aux pre- 
miers inconrénients, on a essayé, da.ns cer- 
tains modCles, l'üdjorictiun, à l'extrémité du 
tube abducteur, de  boules en verre percees de 

trous;  niais ces ouvertures sont de dia~nétre irrégulier et  beau. 
coup trop grand, et ces appareils laissent en rkalité passer le 
gaz en bulles presque aussi peu nombreuses et aussi volurrii- 
neuses que les flacons laveurs ordinaires. 

On  peut obtenir des ouvertures d'un diamètre aussi petit 
qu'on veut et absolument coristant, assurant une dissémination 
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du gaz en trés petites bulles, trEs nombreuses et uniformes, cn 
traversant sur  divers points d'un cercle horizontal, par  des fils 
métalliques, qu'on dissout ensuite, l 'extrémité fermke et  épais- 
sie du tuhe abducteur (cg. 1). Les flacons laveurs sont cons. 
truits avec des tubes abducteurs percés ~l 'ouvertures de trois 
grandeurs différentes et portcmt, sur  la boule percée, d r s  nuiiié- 
ros reprkentant  le diainètre de ccs ouvertures en wntikmcs d c  

Fig. 2. - Flacons laveurs 

millimètres, diainètre qu'on peut,  d u  reste, modifier à volonté. 
Le no 35 doit être employé lorsqu'on veut  adapter  & un  des  
appareils uri rionibre a s s e  graiid de  flacons laveurs ; le no 25 
sera gknéralcment d 'un usage très avantageux. Le no  15 n c  
devra servir que si le gaz initial a u n e  forte pression ou si l'on 
fait le vide ?L l 'extrémité de  l'appareil. 

Ces tubes, s'ils produisent une d i v i s i m  d u  gaz d 'autant  plus  
grande que le  diambtre des trous est plus petit, augmentent,  
par  contre, l a  résistance d u  flacon au  passage des gaz dans  une  
proportion qui  a u p i n t e  t rés  vite lorsque le dianihtre diminue. 

Pour u n  débit ordinaire, avec le tube no 35, la  rksistance q u i  
s'ajoute à la colonne d'eau traverske par  le gaz est de 5 à 7 cen- 
tim. d'eau ; elle es t  de 12 à 13 centim. avec le no 25 ; mais la 
pression initiale du gaz nécessaire pour  surmonter  cette 
augrrieritütiori de  rbsistance est bien infërieure à celle corres- 
pondant a u x  colonnes de  liquide que  devrait traverser le gaz 
pour passer dans  un  nombre de flacons laveurs ordinaires siiffi- 
sant  pour obtenir u n e  purification aussi complète. La pression 
d 'un gaz dégagé p a r  u n  appareil de  Kipp est suffisante pour  qu'on 
puisse y adapte r  plusieurs flacons no 35 et deux  flacons no 25. 
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Soupapa de sirete. - Quant  au tulie de  silreté, i l  est rem- 
placé p a r  une  soupape en verre  rodée, dkposée dans le tube 
alidrcteur (fia. 2). L o r q u e  le liquide mor1l.e dans le tube par 
suite d'une absorption, la soupape remonte, e t  l'obturation se 
produit. On  doit vknifier que lit soupape est assez légère pour 
surnager  facilement au-dessus de l'eau sans aspiration, et que 
le rodage est assez parfait  pour  que la houle disposée au-dessus 
d e  l a  soupape rriette a u  moins deux ou trois heures  h se remplir 
lorsqii'on fait le vide avec une  t rompe à l 'extrémité d u  tube. On 
doit Eviter avec soin l'introduction, d a n s  le flacon e t  dans le 
tuhe, de poussières et de parcelles solides qui ,  s'interposant 
entre la soupape cd l a  partie rodée d u  tulie, emp&cheriiient In 
soupape de fonctionner. 

Fig. 3 .  - Flacons laveurs. 

Ces flacons se  construisent kgalement sans soupape, mais avec 
tuhe ;i trous capillaires (fig. 3) pour les liquides pouvant sa trou- 
Idcr, e t  avec soupapes, mais sans  t rous capillaircs, pour le 
lavage des gaz n'ayant qu'une tr8s faible pression initiale ( 2 ) .  

A propoa do tlo~ngc de l'acide tartriqoe iiidustriel, 
Par le Dr P. CARLES, lauréat de l'Institut. 

Un négociant a fait  l'expérience suivante : a y a n t  à acheter 
un  lot important  de matières tartreuses mixte8 (c'est- B-dire for- 
mées à la fois de tar t rate  de chaux  et de bitartrate de  potasse), il 
a 6chantillonné le tout avec les précautions requises e n  pareil 
cas (2), et, avec cet échantillon, il a fait six parts  semblables, por- 

(1) Les appareils décrits ci-dessus sont construits par M. Hcgnier, 10, rue 
Victnr-Cousin, Paris. 

(2) Voir à ce su.jet, Les derivis tarll-igues du vin,  par Ic D r  P. Çarles, 
3' edition, p. 75, Feret et fils, fditeurs, Bordeaux. 
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tant  les numéros de 1 L 6. Deux ont  été envoyées a M. X . .  . , chi- 
niiste tartrier italien ; deux autres 1 JI. Y . .  . , chimiste tartrier 
f r a n p i s ,  et les deux dernières h hl. Z..., autre  chirriiste tartrier 
français. 

Chacun des trois chimistes, ignorant la siinilitiide des deux 
paquets, a indiqiié le méme rendement pour les deux échantil- 
lons qu'il a analysés, ce qui constitue un succés pour tous. Mais 
entre X . .  . et  Y..., il y avai t  une différence de  prés de  2 degrés, e t ,  
entre Y. .. et  Z. .  . , une diffcjirence & peu prés  égale, de telle sortc 
que, entre les chifrrcis de X... c t  Z... ,  il y avait uri écart de près 
de  4 degrés. Les personnes a u  courant de  la valeur marchande 
de ces matières ne pourront  s'empécher d'htre h u e s  à la 
lecture de  pareils résultats, surtout quand elles songeront, 
ainsi qu'il a P.té dit ,  qu'il s'agissait d'un gros lot de marchan- 
dises. 

Quelles peuvent étre les causes d e  ce désaccord? Pour les 
pressentir, nous alloris passer. en revue les terrips dlopCration lea 
plus aléatoires de In méthode Goldeinberg et  Géromon 1898 (11, 
qui avait été imposée a u x  trois experts. 

Acide  c l~ lovhydr ique .  - Les ditErences de densitE de l'acide 
employé ne  sont guère i n q u i h n t e s  ici, vu que  les tart,rates, 
réduits en poudre trés fine, sont aisément solubles dans l'acide, 
surtout très étendu 

Juugeage.  - L'auteur de  la  méthode ayant  eu soin de  recom- 
mander de  s'assurer que  la mesure de 50 cc. est bien la moitié de 
celle de 100 cc.,  volurrie qu'on doririe à l a  dissolutiori clilorhy- 
drique, il est probable que  nul n'oublie cette v6rification. 

T i v n s f o ~ - m a t i o n  du tnrti-nte d e  chaux en t a v t m t e  neutre dg potasse. 
- C'est l i ,  selon nous, un  des points les plus sujets à erreur .  
Lorsque, en effet, selon l'usage ordinaire, on verse le carbonate 
de potasse dans la  liqueur chlorhydrique, il y a souvent précipi- 
tation des sels de  chaux,  et cette précipitation est  d'autant plus 
rapide et  abondante que le tartrate de chaux occupe plus de 
place dans  le mélange. Or, quoique, à notre instigation, hl .  Gol- 
demberg ai t  recninrnandl.., e n  1898, de  s 'assurer que le liquide 
reste alcalin jusqu':~ la fin, rien n'indique de  façon prii?cise, au  
bout des dis  minutes d'étiullition, que la conversion du  tar t rate  
de chaux eri Lartrate potassique est corriplète. Voilà pourquoi, 
lorsque la matiere première est riche en tar t rate  d e  chaux,  si 
l'on met le  précipité lavé a u  contact de  l'acide acktique, on cons- 

( l )  Voir mSme trailé, pp .  117 j. 1%. 
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tate qu ' i ly  a toujours une par t  qui ne se dissout pas, e t  que  c'est 
bien là du  tartrate de  chaux  (1) .  

C'est pour remédier i cet é tat  de choses que nous avons pro- 
posB de verser,  non le carbonate [le potasse dans  la solution 
chlorhydrique, niais de faire l'inverse, lentement et à froid, puis 
de faire bouillir pendant  25 minutes au  lieu d e  10. 

Cette modification présente l'avantage suivant  ; 
I o  Dés les premières alfusions de  liqueur acide, le carbonate 

de potasse se trangforme en bicarbonate ; 
Y Ce bicarbonate ne prccipite pas les sels de chaux,  si bien 

qu'au niorrient de I'introduclion des dernières gouttes acides, 
tout est encore &niiralement en solution ; 

3O En chauffant le liquide. sans cesser d'agiter h la main,  les 
bicarbonates se dissocient, le gaz carbonique se dégage, e t ,  des 
sels de chaux qui se séparent B I'Pbiillition, nulle parcelle 
n'échappe à l'action du  carbonate alcalin ; 

4 0  Ces parcelles sont s i  ténues que l'ébullition a lieu tranquille- 
ment jusqu'à la fin et sans aucun de  ces soubresauts inquiétants 
qui se manifestent lorsqu'on procEdc comme plus hau t  ; 

5 0  Enfin, la coriversion du tartrate de  c h a u x  es1 compli:te, 
comme chacun peut le vérifier, ainsi qu'il a Bté d i t .  

Transformation du bita~trnte. - La séparation du tar t rate  neu- 
t re  de potasse, Ics lavages, l 'évaporation ?L point de la liqueur et 
la transformation du tartrate nentre en hit.artrate par  l'acide ami- 
tique ne comportent aucune cause sérieusrt d'erreur. 

Louage d u  bitartrate. - Les uns pratiquent par  dilution dans la 
capsule méme les dix à douze lnvages It l'alcool nticessaires pour 
enlever l'acide acétique a d h h n t  et ne  passent qu'h la fin le prk- 
cipité s u r  le papier conique. 1)'aiitres préférent opkrer l'erisernble 
de  ces Iav;igcs par  lixiviation s u r  le Sltrc pléine. Nous avons tou- 
jours coiisid61-6 le premier rriode coninle plus s û r  ; car ,  lorsqiie la 
rriatiére est gommeuse ou pectineuse, l'alcool passe sans pénétrer 
aii centre du the, qui conserve alors son acide ac6tiqui:. 

Dissolution du bitartrate. - L'auteur d i t  de le passer dans un 
gol)r:let. ou vnsa conique et tlc l'y dissoiidre avec. l'eau chaude du 
rinçage de la capsule ; il nous semble plus prudent de le 
replacer dans la capsule originelle, où l'on n'a pas à craindre 
l'action de I'alcaliriité d u  verre, k moins que ces verres ri'aierit 
lo~igteirips bouilli avec l'eau chlorhydriquc, ainsi qu'il est bon de 
le faire lorsqu'on les rbserve $ ces essais tartriques. 

Solution alcaline titrée. - Tout le  monde est d'accord pour  ne la 

(1) Voir Dérivés tartriques du vin, p p .  123-124 
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composer qu'avec de la soude exempte de carbonate ; mais il ne 
faut pas oublier qu'à notre irist,igation encore, RI. Goldernherg 
a recommandé de se servir, pour la titrer, de bitartrate pur, et 
non d'acide oxalique ou d'acide sulfurique exactement titrés eux- 
inèmes (1), comme or1 le faisait en générd,  il y a quinze ans. 

Bitnrtrnle de potasse puritalon. -Xous affirmons qu'il n'est pas 
aussi aisé qu'on le pense d'ot)teriii uri sel qui rriérile bien ce nom 
et dont la pureté est ici ti'irnportance majeure. On nous a dit y 
arriver en faisant digérer de ln crèrrie de tartre très riche, réduite 
en poudre trks fine, dans l'eau chlorhydrique ct en lavant ensuite 
à l'eau distillée. Nous avoiion5 hurnhleinent qu'en eniployarit 
300gr. d'eau chlorhydrique au 1/10 pour purifier, à l'aide de 
deux digestions, 400 g r .  de crèrrie de tartre riche en poudre 
trés fine et tamisée, et en lavant ensuite avec deux litres d'eau, 
nous n'avons pu obtenir, malgré une perte de 20 p. 100, qu'un 
bitartrate 99,35 p .  100. Nous croyoris doric urgent de prBparer 
ce bitartrüte etdon par synthèse, ainsi qu'il suit : 

Dans un litre d'eau distillée, on fait dissoudre à chaud 100gr. 
d'acide tartrique ; on filtre et l'on divise en deux parties égales ;dans 
I'iinc de ces pitrtie~, on ajoute, au moment de I'Chullition, une 
solution faite S froid de carbonate de potasse pur dans l'eau dis- 
tillée et filtrée, jusqu'à. cessation d'effervescence ; on rnet par- 
rlessus l'acide tartrique mis en réserve, leuterrient et saris cesser 
d'agiter avec une spatule de verre ; on laisse refroidir ; on décante 
et on lave le dépUt à l'eau clistill6e chaude. Ce produit, desséché, 
est pur, mais il est hygroscopique. 

Pour rerrikiier à. cet inconvCniEnt, on le fait dissoudre dans 
l'eau distillée houillnnte, et l'on décante ln solution dans d'autres 
capsules de porcelaine ; le lencleniain, on separe les eaux mères ; 
on lave à l'eau distillée ; on égoutte, et, aprés avoir coricass6 les 
cristaux s'ils sont trop gros, on sèche jusqn'à poids constant au 
bain-marie. 

On a ainsi un étalon hien siîr et qui mérite confiance pour 
titrer lit liqueur sodique. 

Burettes. - Il y a lorigternps que nous avons dit, avec d'autres, 
combien il faut sc m6fier des instruments jauges du commerce. 
Les hurettes sont du nombre Aussi est-il indispensable de consn - 
crer toujours les meines, B la fois : 10 au titrage de la liqueur 
sodique ; au  titrage du bit,artrade sépare du Goldemberg. 
Lorsqu'on songe aux différences que produiserit, sur la valeur 
d'un wagon de rriarchandises, quelques dixiérnes de degré de cet 

(1) Voir L)erir:es tartriques du vin. 1,. 83. 
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instruirient, on  trouve que  cettc! précaution mérite d 'é t re  prise en 
considération. 

Indicuteum. - Golderiiberg prCconise le papier de  tournesol 
sensible ; d'autres trouvent que la phiholphtaléine indique plus 
sûrement la limite d e  la saturatiori. Nous sorrirries de  ces tli:rriiers, 
mais à la condition absolue, coiiirrie avec tous les témoins du 
reste, d'opérer avec le tiitartrate inconnu de lit r r i h e  fiiçon 
qu'avec le bitartrate p u r  étalon, c'est-à-dire autant  que possihlc 
avec les mérnes poids de  matikre, u n  &me voluine d'eau, chaiif- 
fée a la mérnc teriipérature, e t  avec un  no~iilire L'gai de gouttes 
d'indicateur. 

Telles sont les observations que nous avons notées rliiixnt une 
longue pratique de  cettc methode de dosage de l'acide tartrique 
dans les rriatiéres tartreuses d u  commerce. Sauf quelques rares 
exceptions, elle dorine des résultats exacts ; mais Ics dhtüils 
ci-dessus disent hauteiiient qu'il est nécessaire, pour cela, de 
l'avoir longtemps mise en pratique ; car, on vient de le voir, elle 
cornporte des causes d'erreur dans les d(wx sens. 

A propos de la re~lierclie de I'l iulle de coco 
dune les heurress, 

Par M. LUCIEN ROBIN (1). 

D& la description de leur c:xcellente méthode pour la rechcr- 
che de la falsification d u  beurre p a r  l'huile de coco, M M .  ICIüntz 
et Coudon recommandent d'attendre 24 h e ~ i r e s  avant  de filtrer le 
liquide distillé qui renferme les acides volatils solubles et la 
majeure partie des acides volatils insolubles, afin que la  sépiira- 
tion de ces deux acides sc fasse complètemerit et qiie l i ~  filtiatioii 
destinée a los &parer puisse donner un filtraturn liinpide. 

En employant un  tourde  m i i n  très siiriple, il est facile d'évitw 
la n6cessitc': de ce repos de 24 heures et d'opkrer la filtration auç- 
sitdt la distillation terniiriée, ce qui peut avoir lin rEcl inti:rCt 
lorsqu'ori a ,  pa r  exemple, à examiner siinultanEinerit u n  certain 
nombre d16cliantilloris et loi-sqii'il est ntile d'avoir aii plus t,At les 
résultats de ses opérations. 

Cette petite modification consiste il faire torriljcr, diiiis le ballon 
jaugé de 200 cc. qui renferme Ic distillatuin, gros coiiiine un pois 
de  kaolin p u r  ou inienx de  talc, à fermer ensuitc le 11allon avec 
u n  bouchon de liége, puis à le retourner complèternent s u r  lui- 
mêine, niais assez doucement pour que le talc rciste ln surface 

(1) Travail exéciitC au Laboratoire municipnl de, Paris 
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du liquide ; on agite alors énerg icpmer i l  pendant 15 B 20 secon- 
des, en imprimant  au  ballon des secousses 1atér;tles trEs précipi- 
tées. Le flacon est alors rnnicné dans s a  position riormille, et l'on 
peut aussitijt jeter la liqucur s u r  un filtre sans  plis prRalableinent 
mouillé, pour titrer les acides volatils 'coirinie I'intliquent les au- 
teurs de la  méthode. 

Plusieurs essais comparatifs m'ont fourni des résultats trés 
conrortlants. 

REVUE DES PUBLICATIONS FRANFAISES 

DO SR^^ ales acides tellorcar et telloriqne. - M. A .  
BERG (Bull. de la  Soc. chim. de Paris d u  20 décembre 1905, 
p. 1310). - Pour doser ces acitles, on  emploie ordinairement une 
iiiéthode qui consiste à réduire p a r  S02 en présence d'HC1; on 
obtient des résultats t rop faibles, surtout e n  prkserice de l'acide 
tellurique, qu'il faut,  préalableinent, réduire à ch:tutl pa r  IICI, 
opération pendant laquelle du  chlorure de tellure peut être perdu 
piir vol:itilisation. De plus, la réduction par  S 0 2  est lente et sou- 
vent incoinpléte. 

L'auteur a basé une nouvelle niéthode sur  la sublimation du 
chlorure (le telliire. II se sert d'un appareil cnrnposé d'un tulie iL 
coinbustion en verre dur ,  dont I'exlrérinité antérieure est tecour- 
bée à angle droit et se termine PiLi. une  partie effilée B une faible 
dist:mce de la courbure. Ce tube est disposé s u r  une  grille ana- 
lyser, s a  partie effilée 6tant dirig6e vers le bas et  fixée p a r  u n  
bouchon de  caoulchouc ;i. u n  petit tube en U,  suivi lui-même 
d'un second tube en U ;  on place dans  chacun de ces tubes 5cc. 
d'eau. L'extrémité postkrieure du  tube corrimunique avec u n  
appareil prodiict.eur ti'IlC1 gazeux. 

Ln suhstarice à analyser est pesée dans une nacelle de porce- 
laine, qu'on introduit dans la partie antkrieure du tube ?i corri- 
h s t i o n  ; on fait passer HG1, de nianikre A chasser l'air, puis  on 
modère le courant, et l'on chauffe rapidement le tube sans attein- 
dre  le rouge. Le chlorure d e  tellure se sublime en avant  de la 
nacelle. En p r o m e n m t  u n  brûleur Bunsen, on le volatilise, e t  on 
I'aiiiène dans la partie effilée et verticale du  tube, qui  doit ètre 
de diamétre suffisant pour ne pas être obstruée. Si I'opér a t. ion 
est bien conduite, on ne  doit voir à aucun monient de fuinkes 
bl;tnchcs dans les tubes absorbeiirs, et le liquide du second tube 
en U doit rester incolore. 

Lorsqu'il ne se produit plus de chlorure, on arréte le courant 
de g a z ;  on débouche la  partie postérieure du  tube;  on laisse 
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refroidir, et, en aspirant, on fait nionter le liquide du premier 
tube en U dans la partie où s'est réuni le chlorure de tellure, qui 
se dissout rapidement. La solution jauiie de chlorure (le tellurc 
ainsi obtenue est vers& dans un petit creuset de porcelaine taré. 
Le liquide du second tube en U sert h laver I ' ex t rh i t6  effilée, 
ainsi qiit: le preinier tube cn U ; or1 verse ce liquide dans le creii- 
sel ; on ajoute 5 cc. d 'AzO~II ,  et l'on Fvapore douceinerit au hain 
de sable. En présence de cette quantité d'Az03tI, il n'y a pas de 
perte de chlorure de tellure par volatilisation. Lorsque le contenu 
du creuset est arrive A siccitd, on chauffe avec prticaution tant 
qu'il se forme des vapeurs nitreuses, dues h In dkoinposition du 
nitrate de tellure. C'est 1S le point délicat du dosage ; il faut 
ti6coiiiposer la totalité du nitrate sans fondre l'acide tc:lliireiix, 
qu'on pèse. 

Ce proeéde n'est évideinrrierit pas applicable lorsqu'il existe, eu 
preserice du tellure, d'autres corps susceptibles de donner des 
chlorures volatils. 

A n d y ~ e  des minerais 'de ièr et des scories. - 
M .  MACRI (Moniteur scientifique de janvier 1906, p. 18). - On 
o p h e  sur 2 B fi gr. de matière ; on prend trois partics quelcori- 
q u c ~  A ,  B ct C de la solution obtenue aprCs la skpnration de la 
silice ; dans la preiniere (A), on précipite le fer, I'alurnine et le nian- 
ganèse, en ajoutant de l'amnioniaque, du chlorure d'ammoniuin 
et du brome ; on fait bouillir pendant très peu de teiripc, aprEs la 
précipitation, et on laissc deposer à chaud ; on lave par dkanta-  
tion avec de l'eau bouillante sur u n  filtre. jusqu'à ce que la 
liqueur filt,rbe nc précipik plus I)iLr I'azoti~lf: d'argcmt, ; on ras- 
semble le précipité sur le filtre avec un rriince filet d'eau chaude ; 
on sèche ; or1 calcirie et I'ori pése. 

Dans une autre portion (BI,  on dose le fer par volnin6trie avec 
une solution titrée de protochlorurc d'itain. 

Dans la troisièine partie (C), on prkcipite le fer et l'alumine 
avec l'oxyde de  zinc ; on filtre,, et. sur la nioitid de la liqueur, o,ri 
dose le manganèse par la méthode de Volhard. 

A - B - C donne l'alumine. 

Eporatiou biologique des eaux ii'égont. - RI. le 
~'HOFBSSEUII RICHE (suite et fin) (1). - Un appareil spécial sert 
à favoriser ce dépat et A l'enlever automatiquement, sans qu'il 
faille vider Ic preprateuv et sans occasionner de trouble dans la 
marche des opkrations. 

Par  le séjour des eaux dans le pripnrakur, non-seulement les 
irripuretés minérales sont Climinties, mais la rriatiére organique 

( 1 )  Voir Annales de chimie analytique, 1906,  p.  16. 
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est désagrégée et liquéfiée, sous l'influence des innombrables 
micro-organismes contenus dans  les eaux.  

Les eaux sortant d u  priparateur sont  assez limpides ; on les 
conduit dans le premier  appareil d'épuration, forme de réser- 
voirs de  formes variées, d'une profondeur variant  de I m .  30 
jusqu ' i  2 m .  50. Ils sont remplis de  matériaux divers : petits 
fragments de briques concass8es, coke, mnchefer et autres  sub- 
stances analogues, disposées généralement en couches, d 'après  
leur grosseur, s u r  one  Epaisseur de 1 m. 07. 

L'eau est  distribuée $-la surface d 'une f a ~ o n  absolument régu- 
lière par le  sprinkler (sorte de tourniquet hydraulique). Quelques 
ann6es plus tard, M. Wittaker n apport6 diverses arn6liorations 
h sa construction, et le procedé est connu sous le nom de  Candy- 
Witluker.  

Au sortir du premier lit  à sprinkler,  l 'eau est  limpide et  
dépouillée de la plus grande partie des  combinaisons organiques 
qu'elle contenait ; mais elle renferme souvent encore un  grand  
nombre d c  bactkries et d'autres micro-organismes. Elle se rend 
pour quelque temps dans des réservoirs, où se déposent les pro- 
duits d'oxydation provenant  du  premier lit. Les dépbts sont 
e n l e v k  aulomat.iqiiement comme d a n s  les prbparataim. 

De ces r é s e r v o k  l'eîfiuent se rend sur  les lits d'oxydation à 
curbo ferrite. 

~ e i i x - c i  sont de mêmes dimensions que les premiers lits, mais  
ils présentent avec eux  cette différence que,  au  centre des  cou- 
ches des différents matkriaux, se trouve interpos6 u n  lit de  20 h 
30 centimètres d ' é ~ a i s s e u r  dé carboferrite, produit dont  voici la 
composition (1) : 

Peroxyde de fer et oxyde 
magnétique . . . . . . . . .  

I'rotoxyde de fer ...... 
Alumine. .............. 
Chaux . . . . . . . . . . . . . . .  
Magnésie .............. 
Silice.. ................ 
Charbon . . . . . . . . . . . . . . .  
Eau ................... 

ANALYSE 

DE 

NAYLOR 

ANALYSE 

DE 

RCETHLING 

ANALYSE 

DE 

K(EN1G 

16.43 
5 . 6 8  
6 .  ïO 

Insoluble 24.09 

(1)  On reniarqiierii les differences consid6rablp.s que prtisentent les trois 
analyses ci desSous au point d e  vue des proport~ons-d'oxyde terreux et 
ferrique. Il semble probable que le carboferrite agit bien plus pur son 
extréme porosité que par sa coiriposition chimique. 
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Le carboferrite est u n e  substance trks poreuse, q u i  a la pro- 
priété, à u n  hau t  degré, de condenser l'oxygène A sa  surface. 

L'effluent des premiers lits est di.;l.ribué r6giilièrement. par  
les sprinklers qu i  viennent  d'&tre décrits, à la surface des 1it.s à 
carbuferrite, avec les intermittences indiquées plus  haut .  Ces 
seconds lits fonctionnent e n  tous points comme les premiers : 
I'eau descend p a r  son propre poids à t ravers  la couche d e  car- 
boferrite. 

L'aération intense et continue de  la ruasse du  lit a pour  résiil- 
t a t  la destruction, p a r  oxydation, des matières organiques qui 
avaient échappé au  premier passage à t ravers  la couche fil- 
t rante  ; cette oxydation est trEs riotahlement augmentée par  
l'action du  carboferrite. 

Les bactaries anaérobies sont entiérement anéant ies .  11 en 
résulte en méme temps une  prolification de  nouveaux micro- 
organismes aérobies. 

L'eau d'égout, au  sortir des lits à carboferrite, se réunit dans 
u n  dernier récipient, où se déposent les produits de l'oxydation. 
Le dépût est évacué automatiqucment par  u n  tube perforé, sans 
que  la  marche des opkrations soit en rien troublée. 

L1eMuenl, au  sortir de ce rkscrvoir, est inodore, iricolore et 
n'a aucune tendance a la  putréfaction. II ne  renferme plus 
qu 'un demi pour 100 d u  nombre des bactéries existant dans le 
sewage ; les matières o rgmiques  ont été détruites dans  la pro- 
portion d e  90 p. 100. Les bactéries pathogénes ont étE détruites. 
Çes emuents peuvent, sans aucune crainte, être dtiversés direc- 
tement  dans les cours d'eau ; il est superflu de les conduire sur  
le  champ d'irrigation, car ils répondent, par  leur pureté, k 
toutes les exigences de l'hygikne. 

Cette eau est assez pure pour &tre employée à l'alirrientatioii 
des chaudibres à vapeur et  à d'autres  usages industriels ; 
nous n'irons pas jusqu'à dire, comme on  l'a écrit, que les 
ouvriers l'utilisent comme boisson sans  qu'aucun accident ou 
trouble e n  résulte. 

11 est des cas oii un  seul traitement peut  suffire ; on laisse 
alors l e s  premiers lits de cûté, et l'on conduit directement les 
eaux  s u r  les lits k carboferrite. Le traitemenl simple est indiqué 
lorsqu'on ne dispose pas d'une chute suffisante pour  le passage 
d e  l'effluent d'un lit U l 'autre par  gravitation, o u  lorsque le 
sewage épuré doit étre déversé daps  la mer ou conduit sur  un 
champ d'irrigation, ce qui rend inutile une épuration plus com- 
plète. 

En rksiirné, le  systkmt: Candy se  distingue essentiellement des 
deux types Dibdin et Cameron par  le fonct.ionneinent intermit- 
tent  de  l'appareil ; la couche déversée s u r  le lit n'y sé,jourrie pas, 
inais descend lentement à t ravers  Ics matériauxfiltrants,  dont les 
porcs ne s'obstruent jamais. L a  descente de I'eau provoque, 
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surtout pendant l'arrét du sprinkler, un vide qui oblige l'air à 
pénétrer dans la masse, et l'effluent purifié s'écoule en quantité 
éqale à celle de l'arrivke, ce qui n'a pas lieu dans les syst.8mes 
Dibdin et Caineron, et surtout dans le prototype des méthodes 
biologiques, l'épandage. II n'y a pas lieu de couvrir les fosses 
septiques coinine dans le procédé Cameron. Enfin, le procédé 
Candy, qui est automatique, n'exige pas de surveillance. Le eys- 
tème Candy est le seul aussi dans lequel sont nettement distinc- 
tes les trois phases du traitement : décantation et séparation des 
résidus solides non putrescibles (sable, gravier, etc.) ; dissolu- 
tion des matiPres organiques par fermentation anaérobie en 
fosses septiques ; oxydation sur des lits bactérieiis où l'épuration 
se complète. 

Vingt-quatre villes ou districts anglais l'ont adopté, et il se 
répand aux Etats-Unis et en Allemagne. Le major Tulloch, 
ancien ingénieur en chef du Local Gouernment Board, s'exprime 
ainsi au sujet de l'installation de la ville de Chester : 

r Pour cetk ville de 50.000 habitants, I'ipandage sur le sol 
r aurait nécessité une superficie de 160 hectares. En appliquant 
a le système des lits de contact, il eht fallu construire des 
r chambres de clarification d'une capacité de 10.230 mètres 
11 cubes et consacrer une surface de quatre hectares B l'instal- 
a lation des lits et filtres h bactéries Le systéine Candy n'a exigé, 
r pour son installation complète, qu'une surface insignifiante de 
r 33 ares, et les bassins de réception du sewage n'ont qu'une 
u capacité de 4.320 métres cubes, le sijour des eaux d'égout 
a dans les réservoirs de l'usine d'épuration étant beaucoup plus 
a court qu'avec le systéme Dibdiri. Lü dépense, avec ll;idoption 

des lits de contact, était. évalu6e par M. Tulloch B 2.750.000 fr .  
a Elle a été réduite de 47 pour 100 par l'établissement du sys- 
a thme Candy . » 

Les résultats signalCs B Ems sont aussi des plus satisfaisants. 
En France, nous en sommes encore, pour Paris, A l'épandage, 

avec utilisation agricole ; pniir le Nord, à 1'6purai.ion par les 
asents chimiques ; témoin la purification de I'Espierre, petite 
riviére qui se jette dans l'Escaut et qui est, depuis 20 ans, une 
source de difficultés entre la France et la Belgique, celle-ci se 
plaignant avec raison de la pollution de L'Escaut par les résidus 
des usines françaises du Kord. 

Dans une conférence au  CongrEs d'hygiène sociale k Arras en 
1 Y O & ,  M. Calmette, directeur de l'Institut Pasteur de Lille, s'es- 
primait ainsi : 

a Ilans le Nord de la France. les sols de porosité, moyenne sont 
capahles d'épurer environ 410 mètres cuhes d'eau d'égout par 

r jour et par hectare, sur un  métre de profondeur. Or, ce chifrre, 
r qui correspond à 40 000 riiètres cubes par hectare et par an,  
r est celui qui a été adopté par la Ville de Paris pour ses champs 
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c d'épandage. Il ne  peut &tre que rarement  dépassé. A ce taux, 
u n e  ville de  100 .000  habitants.  produisant,  avec le tout-a- 
l'égout, a raison de 100 litres d'eau p a r  habi tant  e t  par jour ,  

r 10.000 mètres cubes d'eaux résiduaires, soit 3.650.000 mktres 
a cubes p a r  an, nécessiterait une surface d'épandage égale à 
r 91 hectares. N 

Ce calcul, appliqué h Paris,  porterait Bplus de 24.000 hectares 
l a  surface nécessaire pour supprimer le déversement, d a n s  la 
Seine, d e  la totalitE des eaux d'égout. La constitution du sol aux 
environs d e  Paris est  plus propice B l'épuration que le sol nrgi- 
l e m  du  Nord ; en admettant  que son pouvoir épurant  soit le 
double, i l  faudrait 18.000 hectares pour  tlpandre sans utilisatzon 
a,qricole les eaux  résiduaires d'une population de 2.500.000 habi- 
t an t s  à 100 litres d'eau p a r  jour e t  p a r  habi tant .  

Au mois d'août 1904, a paru,  dans  lm 4nnales de l'lnsfitlct 
Pasteur, uri rerriarquable tra\ail  de M.  Cülrriette. Cet éminent 
hygiéniste, avec la collaboration d e  M. Huisine, professeur de 
chimie industrielle à la Faculté des sciences de Lille, de  RI le 
Dr Marmier, de MM. Rolan ts, Boul langr ,  Bonn Constant et Massol, 
ingénieurs et chimistes agronomes, de M. le  Noan, conducteur 
des ponts et  chaussées,a créé un programme de recherches pour  
l'épuration biologique des eaux  d'&out et  des eaux résiduaires de 
l'industrie chimique qui est Lr&s active a u x  environs d e  Lille. 

Un terrain de 1.500 mEtres carrés la Madeleine, sur  la rive 
droite de  la basse Deule, a été choisi pour  des expériences com- 
paratives biologiques, chimiques, chimico-hact,ériennes. 

D'autres t ravaux ont été entrepris aussi & I ' lnstitut Pasteur de 
Lille s u r  les eaux résiduaires des diverses industkies du  Nord, e t  
celles qui  sont commencées, depuis le mois de  juillet 1904, s u r  
les eaux  des sucreries, permettent d'espérer qu'elles sont justi- 
ciables des méthodes biologiques, avec quelques modifications 
a u x  dispositifs ordinaires pour les eaux  d'bgout ; le programme 
de M. Calmette, qui a pour base le système Caridy-Wittaker avec 
d'importantes modifications. est en fonctionnement, e t  les pre- 
miers résult.ats paraissent satisfaisnnls. . 

A Gennevilliers, des  essais sur  une très petite &chelle ont été 
entrepris e n  1900 ; je n'ai pas  appris  qu'ils a ientdonné lieu à un 
commencement d e  réalisation industrielle. On en est encore au  
prototype de l'épuration hnctérienne, S l 'épandage naturel ct Ü. 
l'utilisation agricole ; il ne faut pas  craindre de dire que c'est 
fort regrettable. 

On devrait y renoncer pour la cultiire maraîchère, sauf excep- 
tions spéciales, parce qu'elle est pratiquée daris le voisimige 
immédiat des habitations. L'épandage accumule des matières 
putrescibles qui iriultiplient le développernerit de parasites intes- 
t inaux,  de mouches et de  moustiques dont  on démontre chaque 
jour  le rûle néfaste comme agents de transmission des maladies 
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infectieuses. Les légumes obtenus sont de très belle apparence,  
il est vrai ; on les di t  sans  saveur  agréable ; s'ils ne sont pas  
cuits, on peut les considérer comme suspects. 

Ces inconvénients sont trés atténuCslorsqu'on emploie les eaux  
d'&out dans la grande cul ture;  mais le calcul, donné plus hau t ,  
des immenses surfaces qui sersient nécessaires pour  épandre 
toutes les eaux  d'égout de  Paris  montre qu'il est impossible d e  
songer à établir de  pareils foyers d'infection, sur tout  aujourd'hui 
oii l'exode de  Paris  vers les campagnes prend de s i  considérables 
proportions. 

Ajoutons une  au t re  considération : on admet  que les végétaux 
utilisent, pour  leur nutrition, d e  notables proportions de matiEres 
organiques, mais  il parai t  dkmontré qu'ils absorbent sur tout  
l'azote des matières organiques trnnsforrné en nitriites. 

L a  seule solution possible d e  ce grave problème paraî t  ê t re  
une combinaison d'épuration bactérienne avec le système d e  
1'Cpandage s u r  les terrains affectks à 1'épnnda.ge aujourd'hui.  

A Gennevilliers, à Achéres, à Triel, etc., c'est-à-dire dans  les 
contrées où a lieu l'épandage s u r  de  vastes surfaces, on établirait 
l'épuration biologique bactérienne, qui s'effectuerait sur  une  
superficie beaucoup moindre et  avec une plus grande rapidité. 
Une fois les éléments putrescibtes détruits e t  la matière infecte 
transFormée en une eau limpide, saris odeur, chargée de pr in-  
cipes fertilisants, on la transporterait  su r  les champs en culture, 
sans aucun danger  pour la saliibrité. Enjanvier  1902, M. A. Lau-  
nay, iris$riieur en ctieîde l'assainissement, proposait déjà. l'asso- 
ciation de l'épuration bactérienne et de I'kpandage. 

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 

Donage, do fer métnlliqne daam le fer réduit. - 
M .  CIUSTENSEN (Zeits. f .  analyt. C h m i e  2905, p .  535). - L'nu- 
teur indique la rnCthorle au chlorure ferrique comme étant la 
rneilleui-e et la pllis constant(: pour le dosage du  fer dans le fer 
réduit. Le principe est le su ivan t :  

Une condition essentielle d e  cette méthode est d'employer du 
chlorure ferrique exempt d' HCI, car  cet acide agirait  s u r  le fer 
en donnant de l'hydrogène et  les résultats seraient trop faibles ; 
ou encore cet acitlc peut agir  s u r  l'oxyde de fer, de  sorte qu'on 
pourrait  avoir des résultats trop forts. 

L'op6ration doit Stre fnile à froid, parce qu 'a  chaud le  per- 
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chlorure de fer subit une  rlissoci;~tion e t  donne IICl l i l re .  Polir 
avoir  u n  pcrchlorure de fer exempt d'acirle, on doit employer 
le  sel ,znhYdrc, qui doit se dissoutire dans l'eau sitns donner du  sel 
basique, et In dissolution doit se  faire e n  refroitlissiiiit. S'il reste 
u n  d'insoluble (oxyde de  fer), on le close urie fois pour toutes 
et  1'011 en tient corriple dans Ici calcul. 

On prRpnre la  solution fwrique cn dissolvant le perchlorure k 
1 p. 10. L'opkration est conduite de In manière suivante : 

On pése environ Ogr.3 de  fcr r&tliiit, qu'on introduit dans un  
billion de 2OOcc. reinpli d ' a h - c l  de CO2 ; on introduit errsiiite envi- 
ron 5Oi:c. de  la solution de perclilorurc de Fer. et l'on agite le h l -  
l i ~ n  pentliiiil. 13 h2O rriiriutts, I~:l)allon 6tarit f ~ n i é  p a r  u n  bouclioii ; 
on Ferriplil eiisiiite le Iriallnn jusqu'au trait  avec de l'eau bouillie ; 
on le bouche ; on agite et oii l'alxindoriiie jusqu'au lerideiiiairi. 

Ditris une fiole, on prend environ 30 cc. de SOL112 L 20 p. 100 ; 
on fait bouillir el oii laisse eri&uitc refroidir clans un courant dc 
CU2 ; on ,joute ensuite 1 0  ou 20 cc de ILL solution ci-dessus, e t  l'on 
titre a u  iiioyen du  pernianganatc de  potasse N i l O .  

L. G .  

Sor la prkseiice dia anor dans les coucrétlona den 
geysers. - MM. J .  C.4StZRES et  J. BCSQUET (Revista de fnrmn- 
cin, 1903, no 7). - Les auteurs ont rencontré le fliior dans les 
concrétions des geysers d'Aniériqiic Le fluor est t lé t~rmirié  pur 
sa  précipitatiorr ù 1'6tat dc fluorure calcique. 

On calcine ce dernier,  et It: résidu, traité p a r  un  léger excès 
d'acide iicétiqii(> dilué, est évaporé B siccitk au  hain-marie; on 
lave le résitlu II I 'CILU, afin rle dissontlre l'acétiite cnlcique, et, le 
contenu d u  fillre ét;liit c;il(:irié (11: riouveau, l a  r é i ~ [ . t i ~ ~ ~ -  du  fluor 
peut s'observer sur  le rksitlu final. 

Cr. P. 

Tltrnge des sels Cerreax ma nioycn d o  perrunnpa- 
naîe de poîmssc eii préseuce rlc I'aelde chlurliydri- 
que. - M M .  G, PA R 1 S T E R  et  II. L. FREVI<IiT (Anzrir. chem. 
Joum. ,  2905, p.  10!11). - Des essais tlcs auteurs, il resulte que 
le dosage exact du fer au rrii~iiiiiuiii, ;LU rriogeri du  perrrr;Lriga- 
nate de potasse en présence d ' N I ,  CU opérant riitlnie B haute 
temp6rature, ne peut se  faire sans addition de sels da inança- 
nése. 

Les résultats obtenus à 80° A 900 sont de  0,3 p.  100 trop Elevés, 
chiffre qu'on peut assez exacteirierit adopter çoiiiiiic cot:fficierit de 
correction, cn adiuettant toutefois que l a  concentration de  I-ICI 
n'est pas trop 6levi:e. II s'est prEseritE un  cas où, tout en se niain- 
tenant a u x  environs de  la température de 9s0, Ogr.5 de  chlorure 
de nianganèse n'a pas  suîfi pour  éliminer l'erreur ; e n  en eni- 
ployant 1 gr.,  on obtient, à toutes les ternp6ratures, de  bons 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



résultats. E n  employi~iit (lu sulfitte (le riianganèse, il suffit, pa r  
contre, d'cri ajouter Ogr.5. Les auteurs  cnnfirrnt:nt l 'hypothèse 
autrefois g6ni:rnleinent admise, qiie. lors d u  titrage de  I'aciile 
os;tliquc ct (les sels ferreux par  le perinnrigariatc (le potasse en 
solution clilorhydrique, l 'erreur est caus6e p;ir la fornialion 
d'acide hypochloreux et son kvnporation. 

Détermination électrolytique do ccldinioiu PAF 

l'emploi d'nue anode rotative.- >Ille ALICE 1,. DAVISON 
(Joum. of. amer. chem. Society, 2903, p. 1275j. - D'excellents 
r(!sultats ont o b t m u s  p a r  1'6lectrolyse de solut.ions ' I '~LT~&S de 
cadrniuin en employant u n e  anorle rntative. Le cadiiiiuin était 
pesé tlaris ckiaqiie cas L L'état de  siilfate; l a  dilution +tait de 90 
à 125 cc.; l a  surface d e  la cathode était d'environ 100 centimè- 
tres carrés et la distance entre les électrodes était  d'environ 
1 ceiitiiiiCLre. Avant l'électrolyse, le liquide était toiljours chüufré 
jusqu'h appt~ri t ion de bulles gazeuses a n  fond de 1;i capsule. Lcs 
nieilleurcs coriditions sont donnkes dans le tableau suivant : 

. . . . . . . . . . . .  
NH40H ap rbs  c inq  mi- 

n u t e s .  . . . . .  . . . . . .  
. . .  ,2887 5 + 6cc SII'OH + I O ~ & ~ O ; H ; ( ~  : 10) .  

,2898 1.2gr NaPÇO' + 5cc HCOPH (Densiti? 1.06) . . 
. . . . . . . .  ,2898 5cc. NH'OH + IOcc. HCOzH. 

. . . . . .  ,3984 3gr. i ï a C S H W  + 0.25ec. HC'H30P 
. . . . . . .  ,3575 3gr. NH4PIljO' + 3cc. HC'f130P 

. . . . . . . . . .  4568 igr. NaOH + 3gr. KCN. 
. . . . .  ,4368 IOcc, KHWH + 5cc. acide lac t ique  
. . . . .  ,4045 igr. NaXCO" f cc .  ac ide  l a c t i que .  

,4040 15cc. NII'OH + 5cc. a r i d e  succ in ique  (à 5 
p . 1 0 0 ) .  . . . . . . . . . . . . . . . .  

,4040 1gr. ac ide  siicciniquc rieutralise par NaOM . 

,2660 0.25gr. Mg $. O.2gr. NaPCO" f 12c. HCOPII 
(Poids spk i f i q i i e  1.061. . . . . . . . . .  Fi 

,2630 0.ZJgr.Fe ( à  l ' b t a t  d e  FeSO') + i4gr. KLN + 2gr. NaOH . . . . . . . . . . . . . .  

L e  nickel e t  le cobalt n'ont pu etre séparks du  cadiniuni 
d'après cette niéthode. 

11. c, 
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Réactif' dea nitrites, nitrntes et chlorates. - 
M. ALVAREZ (Çhem. News, 2905, p. I55). - L'auteur emploie 
une  soliition dans SO'H2 d 'un mélange de  d i p h h y l a m i n e  et de 
résorcinol ou de p-naphtol ; les coloralions obtenues dans  ce cas 
sont  plus persistarites et plus aisées A distinguer que celles don- 
nées avec la diphénylarnine seule. 

L e  r6actif est prSparé en dissolvant,  dans 20 cc. de SOsH2, 
Ogr. 1 de diphénylamine, et Ogr. 1 d e  r6sorcinol resublimé. Cinq 
ou s ix gouttes de cette solution sont versées s u r  1 milligr. d u  sel 
Zt essayer. 

Avec les nitrdes, on  obtient une coloration permanente vert- 
jaunâlre, yui devient bleue sur  les lm&. P a r  addition d'alcool, 
on obtient une solution colorée en orange. 

Avec l e s  nitrites, on obtient une  forte coloration bleu-violet; 
si  l 'on agite le liquide, les bords deviennent rouges, e t ,  p a r  addi- 
tion d'alcool, on obtient une  coloration rouge. 

Avec les chlorates, les rksultats ne sont pas  aussi satisfaisants, 
mais, en substituant le P-naphtol a u  résorcinol, on obtient une 
coloration d'un vert  trés foncé, qui se transforme, au  bout de 
quelque temps, en gr is  foncé, qui devient presque noire. En 
ajoutant de  l'alcool, la solution précédente devient grisAtr.e ou 
noiratre. H. C .  

Uétermination de I'acétaullide. - M.W. A .  I'lJCKYER 
(Amer. Journ. of  Pharrnacy, 1905, p. 488). - Les expéri~mces.de 
l'auteur montrmt que l'acétanilide est entièrement volatile à des 
t r m p h t i i r e s  r~lat ivement  hasses. Elle peut riéarimoins être déter- 
minée en abandonnant ses solutioris chloroforniiques ou Sthérkes 
à l'évaporation spontanée ti In températun: ordinaire et desséchant 
le résidu s u r  SO"I12. Si le dissolvant est distillP, et si le résidu est 
séché à JOo ou 600, on constate une lépére perte d'achtanilide, mais 
le poids devient const i~nt  après  douze ou vingt-quatre heures. 
A 950, l'acétanilide est volatile d'une miuiière appréciable, même 
dans u n  récipient à étroite oiivertiire. 

II. C. 

Uosapge d o  eitral dans l'essence de eitron. - 
M. BERT@ (Bulletin semeshiel de Schimmel et Cie, 1905, octobi-e- 
novembre). - L'auteur d6termine d'abord la déviation polarimé- 
trique de l'essenre privéecles aldi~hydrs  au iiioyen d'unc solution dc 
bisulfite de potasse. II procède ainsi pour cette dcrriikre opération; 
o n  introduit, dans u n  vase d'Erlenineyer d'une contenance d'en- 
viron 2JOrc., 1Occ. d'esserice et  50 cc. d'une solutiori saturée de 
bisulfite de potassium ; le vase est fermé p a r  un bouchon dans 
1equt:l passe un tube de verre long de 40 ii 50centini. ; le mélmge 
est agit6 jusqu'h forrriatiou d'une 6niulsion et  placé s u r  u n  bain- 
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marie bouillant pendant 10 minutes, tout en l'agitant fréqueni- 
inent et en évitant une élévation de température trop considérable ; 
on laisse refroidir; on chauffe encore une foie pendant 5 niinutes, 
en agitant forteinent, et on laisse de nouveau refroidir ; le 
niélange est ensuite placé tlaris u n  entonnoir à ro l i in~t  de i0Occ. ; 
après un repos assez lorig, la couche supérieure, consliluk. par 
l'essence, est séparée de la couche inferieure, qui renferme 11:s 
aldéhydes coiiibinées. Le terpène décanté est lavé à deux reprises 
avec un peu d'eau distillée, puis filtré après addition d'une petite 
quantité de sulfatc de soude anhydre. On l'examine au pol:u-i- 
iriktre aussitôt qu'il est devenu parfaitement limpide. 

Du résultat. des deux di:termiriations opt.iqnes faites 9 la niCine 
ternpératiire, on calcule la quantité d'aldéhydes renferinés dans 
l'essence au inoyeri de la formule : 

dans laquelle n représente la déviation de l'essence primitive, 
A celle de l'essence privée d'aldéhydes, C la quantité d'aldéhydes 
p. 100. M. Bert6 a trouvé, à In suite de déterminations faites 
selon cette nouvelle methode, une teneur en aldéhgdc de 6,83 h 
7 , 4  p. 100 pour des essences de citron pures. 

11 cherche k démontrer l'iitilitf: de la méthode par des essais 
sur des inélanges de citral et de limonèrie. Au moyen de sa nou- 
velle méthode, M. Berté a trouvé, avec une exactitude étonnante, 
la teneur en citral de niélanges qui en contenaient de 1 à 10 p. 400 ; 
les diffkrences oscillaient entre 0,03 et 0,16. 

Essenae de banane, combinaison soluble tlc sac-  
charine. - M .  le D r  GIGLI (Revue  internationale des falsifications 
de mai-juiri 1905). - Sous le nom d'essence de banane, on vend 
une préparation sirupeuse dont la densi16 est 1,1879 à 200, qui 
possède une réaction acide, une saveur amère d'abord, sucrée 
ensuite. Ce composé contient 54 p. 100 de saccharine combinée 
avec une base analogue k la pyridine. Il brûle en ne laissant que 
trEs peu de cendre. II précipite avec le réactif de Nessler et avec 
la plupitrt des réactifs des alcaloïdes ; lorsqu'il est rnklangé avec 
un alcali, il dégage une odeur de pgridine, et les vapeurs 1)leuis- 
sent le papier rouge de tournesol. Lrs acides minéraux prk- 
c:ipit,erit la s;ir.ch;~rine, qu'on peut séparer en la dissolvant d m s  
l'éther. 

L'auteur a essayé rie prkparer un produit semblable A celui 
vendu sous le nom d'essence de banane en dissolvarit la s;~cchariiie 
&iris la pyrirliiie; il n'a pas reussi à obtenir un produit ideiiti- 
que ; le produit qu'il a obtenu n'était pas amer. 
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Porinialue, nouvel aotlmeptique. - JI. FUCIIS (Pha1.4 
macsutische Zeil., 1905, p. 803). - On dkigr ie  sous le nom de 
formicine le produit de condensation obtcnu en faisant agir  direc- 
tement l'aldéhyde formique OU ses polymères sur  l'ac6tairiidc. Ce 
qui  proiive que le coinposk o1)teriii est liien ilne coinbinaison, 
c'est que la forrnicine rie réduit pas, coinine la forrnaldéhyde, le 
réactif de Tolleris (solution de nitrate d'argent addiLiurinée de 
potasse, puis d'ammoniaque pour d i ssoudre  le prkcipité). C'est 
un  corps très hygroscopiqui:, inais qui peut cristalliser; elle est 
solublc cn toutcs proportions dans l 'mu,  1';~lcool e t  le chloro- 
forme ; elle se  dissout aussi dans la glycérine. 

La formicine corniuence k se  dissocier en ses élbments ii 2 0 0  ; 
celle dissociation est corriplH1c à 100°. 

Elle possède u n  po i~voi r  bactéricidi: et d6sinfectant coiisidé- 
rable et elle est peu toxique. Elle peut ktre utilis6o en solution 
à 2 p. 200 pour ciésinfectei- et désodoriser les cavités naturelles 
et pour faire des panscinents humides s u r  unc  partic quelconque 
d u  corps. 

Dipl~énylectrbaside, réactif da soblimé. - BI. 
MOULIN (Zeis. f. nnalgt. Chemie, 1!105, p .  454). -Le  nitrate 
rnercuriq ue et  les sels organiques de  rriercure doririerit Urie colo- 
ration bleue avec le  diphénglcarbazide. Le même réactif ne peut 
servir à déceler le chlorure mercurique que  si l 'on fait  inlervenir . . 

l'acétate de  soude dans  la réaction. 
Le réactif au  diphénylcarbnzide s'obtient en dissolvant 2 gr. de 

ce corps dans 10 cc. ti'acitle ncét.ique et  cornpl6tant le volume 
de 90 cc. avec l'alcool. 

Pour  rechercher le sublimé, on $joule Urie goutte de réaclif;  
la solution dans  laquelle on veut ' c a r a ~ t é r i s ~ r  le suhlirné ; on 
ajoute ensuite un peu de solution d'acktate de soude à 10 p. 100. 

On peut remplacer I'acétatedc soude parle carbonate [le soude, 
mais  i l  peut arr iver  que,  si l'on el] ajoute u n  excks, on obtienne 
une coloration noire qui e r n p k h e  la rtkction. 

Alcool in&thyliquc. - M .  I)EYWAl11) SCU)UEH (Phal.- 
maceutical Journal, 1905, I I ,  p .  414-4.40). - -  Ilans un long 
mémoire, l 'auteur passe en revue les divers rkactifs indiqués 
pour la recherche de l'alcool méthylique et conclut de la façon 
suivante, : 

Pour la recherche d'une potite qunntitk, ciiiploycr I H  r6;iction 
de Mulliken et Scudder (résorcine et SObli"). Cette réaction est 
rapide et permet tlc retrouver 8 à 10 p. 100 d'alcool ri~t?t,hyliqiie. 
La modification indiquke par la Pharmacopée des Etats-Unis 
perrnct de décclcr* 2 p. 200 Eri cas de rksultat nkgtilif, il convient 
d'essayer la réaction clc Trillat (bioxyde de pluriih), mais apris  
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avoir concentré le liquide p a r  distillation fractionnée. Aucun 
des autres réact ' is 6tudiés ne présente une sensibilité suffisante. 

A .  D.  

Détermination de la éyliadine dans les fariner par 
le polarimètre. - M. H. SNYDER (Americnn chem. Society, 
1904, p. 263 et Moni teur  scientifique). - Les protéides de la farine 
sont, suivant  Ritthausen, I o  la gliadine, soluble dans  l'alcool 
chaud et précipit,6e d e  ce liquide p a r  refroidisssment ; 2" la miicé- 
dine, analogue à la gliadirie. mais rrioins soluble daris l'alcool ; 
3 O  le gluten-caskine, insoluble d a n s  l'alcool, mais soluble dans 
les alcalis étendus ; 4 O  le gluten-fibrine. 

Suivant Osbories et Vorhees, il y a cinq protéides de  la farine: 
i 0  une albumine (leucosine) soluble dans l 'eau;  2O une protéose; 
3 O  une globuline (édestine) soluble d a n s  les solutions- salines ; 
4 0  et 50 deux protéides insolubles, la gliadine, solulile dans l'al- 
cool étendu, et la gluténine, soluble d a n s  les alcalis dilués. 

85 à 90 p .  100 des protéides de  la farine sont à l'état de  glia- 
dine et de gluténine, e t ,  dans  la pinpart  des farines, la gliadine 
domine et atteint la proportion de  55 à 70 p. 100 du  total. On 
peut, d'ailleurs, évaluer le total des protéides d e  la far ine en 
multipliant l'azote total p a r  le facteur 5,70. 

~ ' a i o t e  non protéiqueest ,  dans les farines, en si petite quan-  
tité qu'on peut le négliger. 

La gliadine peut ètre déterminée e n  extrayant  u n  poids connu 
de faririe par l'alcool éteridu. 

La méthode suivante, basée sur  le travail d'Osborne et Vor- 
heeç, donne des résultats suivants  : 5 g r  d e  farine sont pesés 
dans une fiole et reçoivent 250 cc. d'alcool à 700; on agite de 
temps en ternps pendant 3 heures, à intervalles d 'unedern i -  
heure; après 12 1 16 heures de digestion. on filtre ; B 100 cc. d u  
Gltratum placés dans  u n  ballon, on ajoute 3 cc. de S0"12 ; on  
évapore l'alcool nu hain-marie, puis  on ajoute le reste de l'acide, 
et l'on opère comme d'habitude d 'après  Kjeldahl. 

Ce procéd6 donne des riouilires exacls, ;riais il est t rop long e t  
trop compliqué pour s 'appliquer a u x  dosages industriels ; les 
protéides agissant sur  la lumiére polarisée, l'emploi d'un polari- 
mètre peut fournir une méthode de  dosage exacte et rapide. 

Kjeldahl a i ~ d i q u é  que la  gliadine posséde u n  pouvoir rota- 
toire k gauche, & = - 9) >", e t  ce  chiffre a été  confirmé p a r  
Osborne, qui trouve de - 9109 à - 92035. 

Cornrne l e s  polaiiiriètres portcnt,  en général, une  graduation 
saccharimétriqiie, il a paru comrnode de  prendre un poids d e  
farine perriiettant de lire directement, sur  cette gradu;ition, le  
taux de glindine. Des essais prilimiriaires ont montré qu'un poids 
de 13gr .97 de farine, avec 100 cc. d'alcool 700, donne des  
déviations de - 4 à - 7 à l'échelle saccharirnétrique, suivant  l a  
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dose de gliadine ; en multipliant par  0,2 les chiffres d c  l'échelle 
polarimc;trique, on obtient à peu prés Ic inFmc nomhrc q u c  par  
le  dosage de l'azote U l 'aide de  la méthode indiqiiée précédem- 
ment. 

Dans la farine, la gliadine est la principale substance optique- 
ment active. I h  effet, In dose de  saccharose et  de  sucre inverti 
ne depasse pas 0,3 p .  100, d'après Kreng et Fl'iley; la prépara- 
tion de  protéides autres que la  gli:idiiie e t  soluliles dans l'alcool 
est faible et  n'affecte pas scnsiblcincnt Iti dkviation polarimk 
trique. 

Bans un  grand nornhre d'essais, on a précipitk la gliadine, et, 
la déviation rkpondant aux  autres substances ne depassait pas 0 ,2  
p .  100 de l'échelle sacctiarirriétriqiie, soit 0,04 en gliadirie. Daris 
les dosages demandant une  grande exactitude: on peut  précipiter 
l a  gliadine par  ln méthode mercurique et  faire une  correction 
pour  les matières optiquement actives autres  que la gliadine, 
mais, pratiquement, cela n'est pas  nkessa i re .  

On a dressé, dans le tableau suivant,  les résultats obtenus sur  
plusienrs Cchantillons, d'une part,  avec le polariinfitre, d'autre 
part ,  pa r  le dosage de  l'azote dans la solution alcoolique di: 
faririe. 

Azote Azote 
de la gliadine de la gliadinc 

d'a irks par le 
~ ~ e i d i t h l  polar.irni:trp 
- - 

4 .  Par ineî ra iche .  . . . . . . 1.1% 1 10 
2 .  - de kmois  . . . . . 1.03 1.08 
3 .  - d e 8 -  . . , . . 1.13 1.10 
4 .  - d e l 2 -  . . . . . 1.08 1.06 
5. Farine fraiche, 2e type . . . . 1 .O% 1 04 
6 .  - de 4 mois. . . , . . 1.02 1 .OB 
7. - de 8 - .  . . . . 1.03  1 O0 
8. Farine fraiche. Autre éciiantillori . 1 .O7 1 . 1 0  
9. - de k mois . . . . . 1.03 1 .10 
.IO. - de 8 mois . . . . . 1 O2 1 .O8 
1 1 .  Farine marque spéciale . . . . 1 .2% 1 .20  
12. - - - . . . . 1.28 1.51 
13. - - - . . . . 1.16 1.16 
14. - - - . . . 1 . 2 7  - 1.29 - 

Moyenne gcnérale . . . 1.10 1 .12  

En réduisant la di.viiitiori de - S,6 a u x  degrés de  dkviatiori 
angulaire et substituant les valeurs dans la formule 

formule dans laquelle r* représente la lecture faite : p le poids de 
gliadine dans  1 cc. ; .! la longueur d u  tube en décimètres, on 
trouve, pour vD , environ 90°, c'est-&dire Ir. peu pri's le pouvoir 
rotatoire de la gliadine. 
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Le procédé employé sera donc le suivant : à 15gr. 97 de farine, 
on ajoute 200 cc. d'alcool B 700,  e t  l'on agite doucement à inter- 
valle de  30 minutes pendant % à 3 heures ; on laisse en contact 
pendant 12 a 16 heures k environ 20° ; on filtre, e t  l'on polarise 
au tube de 26 centimhtres, e n  multipliant la lecture faite s u r  
l'échelle snccharimétrique par  O,2; on a ainsi approximative- 
ment l'azote de la gliadine en pour cent de la farine (1). 

On peut abréger la durée de la digestion en employant un 
appareil i secousses et  en clarifiant le liquide par la centrifuga- 
tion ; i l  ne faut pas  exagérer l'agitation, car  les liquides reste- 
raient troubles et ne pourraient plus être polarisés (certaines 
farines donnent toujours des liquides louchesj. 

L'interprétation des résultats et, en particulier, le  t aux  de  
gliadine répondant à la meilleure qualit6 d e  boulangerie, est u n  
point particulier de  l'essai des  farines pour  les usases commer- 
ciaux. Jusqu'ici u n  petit nombre d'essais on t  été faits, et l'on ne 
peut indiquer qu'un résultat provisoire. On admet, en gBnEral, 
qu'une bonne farine doit contenir 22 p. 100 de protéides 
(Az X ti,25) ou d e  1 1  p. 100 de  protéine (Az X 5 , 7 ) ,  dont. 55 
à Ci3 p. 100 doivent étre h l'état de gliadine. 

-- .- 

nrîraii ïu ldf ib .  - M. H. KRZlZAN (Pharmaceuticul Journal, 
2905, LI, p .  553). - I k  1'ex:~iiien de  126 échitntillons comriier- 
ciaux, il rFsulte que 5 6 , X  p. 200 éti~ient purs;  34,13 p .  100 
étaient additionnés de sulfate de harytr: ; 1.59 p. 200 de  sulf;ite 
de baryte, de borax et de nitre, e t  3,97 p .  100 de borax et  de 
nitre. 

L'addition du nitre paraît  n6cessnire dans les 6chantillons 
additionnés de borax,  pour perniettre au  safran de briller lors- 

(li En adoptant le pouvoir rotatoire - 92, la dr5viatiori p o l a r i d t r i q u e  
correspondante doit ktre (- u). 

Et la  dbviation saccharimétrique serait : 

1 DO 92 x 2 x O.lh97 x 6 
- S = u X - -  

21,6b 21.66 

21.66 - d 66.5 X 2 X 16.3 
D'uii S = d - -  

92 x 2 x 0.1597 100 92 x 2 x 0.1597 

55.5 16.3 
S = d -  X---  - 6' x 0.74 

Y2 15.97 

Le chiffre d'azote a sera . 
0 X 0.74 

a = - = S X  0.13. 
5.7 

L'aiiteur propose le coefficient 0.2. C'est comme s'il adoptait le pouvoir 
rotatoire ( - 60), ce doit &tre une erreur  d e  calcul. car il admet pratiquc- 
ment - 90. 

(Note du Bulletin des chimistes de  sucrerie). 
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qu 'on  le porte d a n s  u n e  flainrne, rt:.nction à laquelle on t  $né- 
ra lenient  recours  les c o i n n i e r p n t s .  A .  JI. 

BIBLIOGRAPHIE 

Etnde géuérrtla des sels. Leçons professées a la Faculté 
des sciences de Paris par A .  DITTE, mewbre  de l'Institut, professeur 
de  chimie ti l 'Université. - Tome 1 : Sels  binaires,  I vol. de 
304 pages, prix 10 f r .  ; tome Il : Sels  ternaives oxyg inés .  1 vol. de 
384 pages, prix 42 f r .  50 (U. Dunod et E .  Pinat, éditeurs, 49, quai des 
Grands-Augustins, Paris). - L'ouvrage de M A .  Ditte est consacré, 
non pas une monographie de tous les sels mctalliqucs, mais simple- 
m e n t  & l'examen des propriétés gén,!rales des substances salines ana- 
logues ent re  elles pa r  leur na ture  mérne, formées qu'elles sont par un  
mCrrie acide uni aux diffkrents oxydes. Saris r eche l~ l i e r  les propriétés 
cornmiines des sels qui dérivent d'un m h e  métal, I'aulcur s'est at ta-  
ché à difinir Ics propriétés des groupes de divers genres et les coin- 
parcr entre elles. De cette façon, et  tout e n  évitant des efforts tri:s 
inutiles de memoire, on peut arriver à posséder, sur  les matiPres sali- 
nes, des connaissances plus étendues que celles qui ressortent des 
monographies dc chaque rnc!tal en  particulier. Comme il l'a toujours 
fait dans  son enseignement, M .  Uitte s'est constamment appuyC sur 
les principes de l a  thermochimie. 

Dans cet ouvrage, on considère les sels en  général, t a n t  binaires 
que ternaires,  e n  tenant  compte des connaissances acquises sur CUI 

pendant le cours de ces vingt dernieres années. Les jeunes gens y 
trouveront résumés et  reunis les résultats principaux qui sont  exposes 
dans un grand nombre de  m h o i r e s  originaux, repartis dans bien des 
publications diverses. Pour  consulter ces mémoires, de longues recher- 
ches et beaucoup de  travail leur eussent eté nécessaires; l 'auteur a 
essaye de les leur diminuer et  de leur faciliter les études de chimie. 

Formolaire général des réactions et reaotifs chi- 
miques e* mioroscoplqaes, par  RAOUL ROCHE (M.  Bernard 
Tignol, kditeur, 53 bis, quai des Grands-Aiipstins, Paris). Prix : 
7 fr. 50 broché ; 10 francs relie. - Pour faire connaitre cet ouvrage, 
nous ne saurions mieux faire que de reproduire l'avant-propos que 
l'auteur a placé en tête du volume : 

(< En publiant le présent ouvrage sur le rnodEle des ouvrages ana-  
logues publies antérieurcmcnt,  nous nous sommes propose d'attein- 
dre  un but esscntiellement ~ ~ t i l e  et pratique : faciliter aurçchimistes 
e t  u u s  Ducterioloyisks les t r a v u u x  d u  luDoruro:,.e, en  leur évitant 
des rech,crchm ir,ihliog~.nphigues fnstidicuses et compliqu&es. 

« Le besoin d'un recueil des rkactions s'est fait sentir, il y a plus de 
vingt ans déjà, e n  raison des progrès incessants de  la chimie analg- 
tique et de l a  dissémination, dans lalitterature chimique, des procedés 
publiés par les auteurs sous leurs noms propres. De 1& l'apparition 
des petites brochures de Altschul, de S-hneider, de Wilder, qui ont 
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rendu des services, mais qui, Sort iiicoinplt;tes, sont  devenues rapide- 
ment caduques. Le développernent de  l 'analyse e t  de  la bactkriologie 
n'a cesse de devenir plns g rand  d'année en annc!e, e t  il a amené  avec 
lui l'apparition d'ouvrages plus complets, tels que ceux de  MN Ferdi- 
nand Jean et Mercier en France,  AlFred 1 .  Çohn aux EMS-L!nis et  
Rlcrclr en Allemagne. 

« Le succès qu'ont rencontre ces ouvrages dans  leurs pays respectil's 
nous a engagé publier h notre tour un  F o r m u l a i r e  complétant l e  
Répertoirede M M .  Jean et  Mercier et susceptible de rendre  en  France  
les m&rnes services que ceux 18 rendent  dans  les pays de  langue ger- 
manique et  anglaise. Outre un très grand nombre  de  réactions déjh 
citées dans les ouvrages ci-dessus, nous y avons introduit toutes celles 
que nous avons pu recueillir dans les travaux scientifiques français 
publies depuis environ dix ans .  

CI II est ;i peine besoin d'insister sur l'utilité qiintiilienne d'un 
ouvrage de cette nature. Chacun s'est rendu comple qu'il est rnatiriel- 
lement impossible ail pilaticien, chimiste, pharmacien, bactériolo- 
giste, d'encombrer s a  mémoire des détails opératoires précis de  
chacune des reactions si nombreuses aujourd'lini, ou  des formules de  
preparatiori des liquenrs d'usage courant.  Un nom d'auteur cité dans 
un travail scientifique n'éveille bien souvent aucune idée précise de 
ce qu'est le rriactif ou l a  réaction, et  il faut se résigner 2 passer outre 
on perdra un temps précieux c n  recherches. Notre but a été de 
rependre, d'nne manière t r i s  pratique, B ce besoin bien constaté, e n  
élaguant tout ce qui n'est pas nécessaire et ce h quoi les connaissances 
gént!rales du lecteiir peiivent suppléer aiskrnent. 

a A la fin d u  volume, nous avons classe succinctement les réactions 
selon un ordre différent, c'est-&.dire par corps recherché ou nature  
de reactif, de sorte qu'en ti+s peu de temps il est  facile d'explorer 
par cette table le contenu entier de  l'ouvrage, pour extraire tel ou tel 
renseignernerit utile. 

a Nous avons cru pouvoir alléger le texte e n  écartant délibérèment 
certaines réactions manifestement inusitees ou douteuses. Nous nous 
sommes, en général, abstenu de l a  critique technique des reactions 
citees, sauf dans quelques cas, pour celles que nous avons spécia- 
leme111 eu l'occasion d'expérimenter et de con t rde r  e t  au sujet des- 
quelles nous avons cru pouvoir formuler les réflexions que la pratique 
a pu nous suggCrer . 

Etade comparative des méthodes d'nnalyse d~rr 
engrais dnns les divers pays, par L .  SICARD. - 1 brochure 
d e  81 pages (Coulet, bditeur, 5, Grand'Rue, à Montpellier). - L'au- 
teur s'est propose : 10 de mettre en luiniiire les ressemblances ou les 
divergences que prkcr i lent  les méthodes de dosage ernplo~ées  dans  
les divers pays ; 2O d'insister d 'une façon particulii.re sur les métho- 
des usitées dans beaucoup de pays étrangers e t  qui présentent de 
réels avantages sur celles qu'on a coutume d'emplover en France. 

L'auteur s'abstient de coinmcnlairrs, mais il présente très claire- 
inent les divers procédés aualyLiqiies. et, dans  des tablcaux récapitu- 
latifs, il inet en paralléle les niodes opératoires des divers pays. 

II ressort claircinent de ces comparaisons qu'il y aurait  u n  grand 
inter&t ti adopter des methodes internationales dont  tous les details 
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essentiels seraient précisés. C'est Id u n  des buts poursuivis par I'aii- 
teur,  et son travail n e  peut que favoriser cette unification si désirable. 

Léglslatioii uonvelle s u r  les fraudes et flilsiflca- 
tionn, par X. de BOHSSAT, avocat h l a  Cour d'appel de Paris. i vol. 
de  279 pages (Marchal e t  Billard, tidileiirs, 27, place Dauphine, Paris). 
Prix 3 fr. - La loi du I o r  août l90.5 a modifié d'une manière comp1i:te 
l a  législation sur  les fraudes;  i l  6;:il donc intéressant de présenter 
d'une inanifire prPcise e l  coSnoli4e cei'r: législation nniivolle. C'est ce 
qu'a fait fort heureusemc;it hl. c'r 1 ;o :ss~~.  qui s'est fait une spécialit& 
de i'etude dcs fraudes c l  mi ;ü c cle pi-odiii1s oliinentaires. Son livre 
rendra  de  réels services a roi-s le- i% 'Fes  appelés h pratiquer des 
expertises ; nous leur en recommandons la lecture. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

E R R A T A  

Dans l'article de M. Hubert, intituld : Dosage de l'acide tartrique 
libre el combiné dans les vins, qui a paru dans  le numéro de janvier, 
lire h la page 2, 10' ligne : N une trompe c i  aide 0 1 ,  an linii de : rc une 
lampe à vide ». 

Page 4, 330 ligne, lire : 1, qui peuvent indiquer lapvt:sence)~, ail lieu 
de : (( quipeuvent modiber la p&sence 1). 

DEMANDES ET OFFZES D'EMPLOIS. 
Nous inloririons nos lecteurs qu'en qualilé de secrélaire général du Syn- 

dicat des cliiiiiisles, nous nous eliargeoris, lorsque les deriiarides el les 
offres le pcrmeltent, de procurer des cliin~istcs aux iridustriels qui en on[ 
Imoin et des places aux chimistes qui sont L la recherche d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons dans Ics Annales sont absolument gra- 
tuites. S'adresser BI. Crinon, 45, rue Turenne, Paris 30. 

Sur la demande de M. le secrétaire de l'Association des anciens élèves 
de l'Institut de chimie appliquée, nous informons les industriels qu'ils 
peuvent aussi demander des chimistes en s'adressant A liii, 3, rue Miche- 
let, Paris (6.9). 

L'Assoi:iitticiri aiuic:alc: des auciens élèves de l'Ins(itut national agrono- 
inique est b méme chaque anncie d'offrir a MM. les industriels, chi- 
mistes, etc., le concours de plusieurs ingbriieurs agronomes. 

Prihre d'adresser les deniandes au sibge social dc i'hssociation, 16, rue 
Claude Bernard, Paris, 5.. 

A VENDRE balance de haute précision. capsule de platine, grille i 
analyses, fourneau de  Perrot, saccharimètre, alambic 

Salleron grand rnodéle. - S'adresser à M. G. B L ~ ~ H A R D ,  26, avenue du 
Midi, Le Parc-Saint-Maur (Seine). 

Le Gerant : C. CRINOIV. 

L A V A L .  - IMPRIMERIE L . BAANÉOLID ET ci. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Pr&parati~n facile de l'acide chlorique pur;  aou 
emploi en analyse ; application aa dosage de l'étain 
dans les bronzes et les laitons ( l ) ,  

L'acide chlorique pur ,  qu'on se procure difficilenierit tiilns le 
commerce peut se  préparer  facilement ct  rnpidciricint p,ii, le 
moyen suivant : on dissout, dans 1.700 cc. d'eau distillÉe cliauile, 
80Ogr. de chlorate de baryte p u r ,  qu'on trouve chez tous les 
fa1)ric;tnt.s de produits c1iiniiqut:s; la solution, filtrde tl;~ri$ uii 
ballon de 3 litres, est adrlitionriée, après  refroidii;seinent, de 
243 gr. de SOqP pur  A 660 etendu de  manière k avoir un volunie 
totrtl d'envirori 2.000 cc. ; cetle addition d'acide sulfurique doit 
se faire par  petites portions, cn ngitimt le ballon pli& sous un jet 
d'eau froide. 

II importe d'éviter le plus possible 1'6chaufYenient di1 liquide, 
qui provoquerait la transformation de l'acide chlorique en x i d e  
perchlorique. Lorsque la totnlittl de l'acide sulfuriqiii: est ;~,juiitée, 
on laisse dCposer le sulfate d c  baryle formé, et l'on filtre s u r  
un entonnoir en porcelaine à grande  surface garn i  d'airiiimte 
(lavée à l'eau régale), actionné par une  trompe à eau ; on essore 
par aspiration le prkcipit.é, et l'on ohtient par  ce rrinyi:n 1.730 cc. 
d'acide chlorique presque incolore, contenant un trés faible excès 
d'acide sulfurique (L) = 1,1i à 20°). 

Ce corps, gériéralimerit peu erriployé daris les laboratoires 
d'analyses, est pourtant un oxydant précicux, remplaçant nvari- 
tageuserrient l'acide azotique et  le chlorate de  potasse dans une 
infinite de  cas, parce qu'il se  décoinpose sans résidu en présence 
d ' M l  selon la réaction expriiri6e p a r  l'équation définitive sui- 
vante : 

C10311 + 5HCl = 6CI f 31120. 

Son emploi nous n perrriis, en particulier, de simplifier la 
mCthode de M. Hollard pour le dosage électrolytique de l'étain 
dans les laitons e,t daris les bronzes. Ltappelons brièvement cette 
iil6tt1otle : l'étairi, à l'btat de sulfure sur  uri filtre, est dissous 
dans le moins possilrilede sulfhydrate d'ammoniaque jaune;  aprhs 

(1) Travail ex8cut6 au laboratoire d'analyses des usines do Dion-Bouton. 
Mans 1906. 
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lavage, on 6vapore &siccitC, au bain-marie, dans une capsule en 
porcelaine ; le r6sidu est attaqué par 10 gr. de chlorate de potasse 
en solution concentrée, additionnes d'un e x c h  d'acide chlorhy- 
drique ; on évapore de nouveau S siccité au liairi-iriarie, et l'on 
reprend par 30 gr. d'oxiilate d';mmoniaqiie, 30cc. d'acide chlor- 
liytlrique concentré et de l'eau cliauile, an nmyen de laquelle on 
transvase dans le bécher à. électrolyse, où l'on placera l'appareil 
électrolytiqiie (NDim - 1 amp. ; T - 40 il 60°). Cette méthode, 
qui donne de bons résultats, présenie cependant quelques aléas; 
c'est ainsi que, dans l'attaque par le chlorate de potasse, se pro- 
duiscrit souverit des d8corripusitions sponlariérs et explosives de 
peroxyde de chlore, qui  sont dangereuses, au moins pour le 
succès de I'op4ration ; de plus, les sels alcalins formés « grim. 
pent » pendant la seconde évaporation et peuvent occasionner 
des pertes. 

Par l'emploi de l'acide chlorique, on évite ces inconvénients: 
le sulfure d'étain étant filtr6 et lavé, on perce le filtre, et, a u  
moyen d'un jet t e  pissette, on le fait tomber dans le bécher à 
6lcctrolysc. Ce qui reste sur  le filtre est humecté de quclqucs 
gouttes d'acide chlorique placé dans une éprouvette en contenant 
20 cc., puis de quelques gouttes d'acide chlorhydrique placé dans 
une seconde éprouvette en conlenant 35cc. ; immédiatement le 
sulfure se dissout ; on répéte ces additions successiveç jusqu'k 
disparition totale du précipite, et l'on termine par un bon lavage; 
l'excès des deux acides, versé dans le béclier, dissout instanlané- 
ment le sulfure non attaqué; l'oxydation est si vive qu'il ne reste 
mSme pas de résidu de soufre. On termine par une légbre éhiilli- 
tion qui chasse le chlore, et, aprhs addition de 30gr.  d'oxalate 
d'ammoniaque et dilution suffisante, on électrolyse comme pré- 
cédemment, sur  toile cuivrée. 

On réalise, de  la sorte, une &conornie de temps de 6 b 8 heures 
au  iriiriirriurri. 

Signalons encore la substitution avantageuse ds l'acide chlori- 
que au chlorate de pntasse clan!: la rrikthnrle d'oxydation des sels 
de chrome par l'acide azotique et le chlorate de  potasse de Storer 
(An .  CARNOT, Méthodes d'analgses des fers, fontes et aciers, Dunod 
2904). 

Appareil à perforation pour I'épuisenient complet 
des liquides contenant de Iri nucclirrlne, 

Par M. DUYK. chimiste de 1'Etat S Bruxelles. 

J'ai eu l'occasion de présenter au Congrès de chimie et de phar- 
macie qui s'est tenu l'an dernier i Liège un appareil d'emploi 
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commode, apte h extraire de la bière ou d'autres boissons l a  
saccharine ou tout autre  succédané ajout& k ces liquides en LrEs 
faible proportion. 

Cet appareil Irés simple est d'usage coiirant dans mon labora- 
toire, oii le grand nombre d'échaiitillons qu'il m'&choit d'examiner 
simultanément, constitue un  obstacle à l a  mise e n  pratique dcs 
méthodes ordinaires p a r  agitation. D'autant plus que,  nul ne 
l'ignore, ces dernières comportent u n  certain nornbre d'inconvk- 
nients (emploi de volumes exagkréç de liquides 
extracteurs, formition dlt.,mulsions rebelles, 
pertes inévitables de liquides par  suite de l a  
multiplicité des opkrations, etc.).  

L'appareil consiste en une kprouvette por- 
tant, à sa partie infkrieure et latérale, un  tube 
C se rtdressant le long dr, l a  paroi,  pour  s e  
recourber en col de cygne à une  certaine hau- 
teur ; l'aspect g6nCral est assez bien celui d e  
ces récipients dits « vases florentins » servant  
à recueillir les huiles volatiles, sauf que  l a  
partie qui dépasse le  niveau du  col d e  cygne 
est plus grande que dans Ic récipient florentin; 
on dispose sur  ladite éprouvette une sorte 
d'entonnoir, boule bitubulée 13, dont la tubu- 
lure inférieure est munie d'un bouchon tra- 
versr! par  un  tube T, dont I ' e x t r h i t é  infé- 
rieure est parfaitement capillaire. 

C'est dans cette boule qu'on introduit le 
liquide plus ou moins co~icentrk dont  il s'agit d'extraire le ou 
les produits qu'on a en vue. 

Quant au dissolvant extracteur, on le dispose dans  l'éprou- 
vette, mais au-dessous d'une couche d'eau ou d e  liquide mis en 
expérience, préalablement versée jusqu'au-dessus de  l'orifice 
inférieur du col de  cygne, de manière h le masquer entièrement 
et A prévenir ainsi la ~riontée, puis l'écoulerrienl a u  dehors d'une 
certaine quantite d u  même dissolvant. 

En ce qui concerne ce dernier,  nous avons définitivement fait  
choix, pour l'extraction de  la saccharine, de l'éther pur ,  dont le 
pouvoir dissolvant k l'kgard de  ce corps ( l , 2 2  p. 100) est plus 
considérable que celui du benzol (0,07 p. 100) et de l'éther de 
pétrole (à peu près nul). 

L'appareil 6 h n t  ainsi dispos& le  liquide contenu dans  la 
boule B s'écoule, p a r  l'extrémité capillaire du tube T, en un  jet 
iiiiiice dont les particules se separent plus ou moins, arrivant pour 
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ainsi direpuluh-isees dans le dissolvant. qu'ellm traversent en lui 
'abandonnant la inajeure partie des principes qu'elles contien- 
nent. Les gouttelettes SC réunissent en A et furiiient bientût une 
couclie aqueuse qui rriorite pc:u h peu clans le tube C ,  le remplit, 
puis s'écoule au dehors. On a & soin de disposer, au-dessous 
de la partie recourbée du col de cygne, un vase ticstiné ii 
recueillir le liquide particillerilent épuisé; on recoholx ce 
rlcrnier dans la houle bituliulaire, lorsque celle-ci s'est vitiée oii 
h peu prés de son contenu; on procède ainsi k un second et au 
besoin k un troisiEme traitement ; l'exp6ric:nce m'a démontré 
qu'aprts un troisième passage nu travers du dissolv:mt, I n  
biEre ou le liquide traité ne retient plus qu'une proportion nbso- 
luirient insignifiante de saccharine. 

On voit que, dans le dispositif que jr: viens de dkcrire, toutes 
les conditions sont réidiskes pour ôniericr clans Ir liquide extrac- 
teur la totalitd ou peu prEs de la substance contenue dans le  
produit soumis S l'analyse ; en cfkt ,  eu opérant convcnnbleiiient, 
on obtient un résidu éthéré très abondant, duquel i l  es1 nise, après 
purification, de retirer la saccharine. 

(Travuil ezticuii au Labol-utoire de 1'Administ~ation des cont~ . ih -  
tions, douanes et accises de Brzixelles, janvier 1906). 

Actlon des aldéhydes sur l'oxyde mereurique en 
milieu alcalln. Distinction du formol e t  de I'étha- 
nal. 

Par M. ALEXANDHE LEYS, 
Chimiste au Laboratoire rnunicipal de Paris (i). 

L7ald6hyde éthylique n'agit pas sur l'oxyde mcrcurique en 
solution aqueuse; l'oxyde tombe au  fond du  verre et reste innl- 
tkr6. Si l'on augmente l'alcalinité du niélange par addition de 
potasse ou de soude, les conditions restent les mérnes, mais il 
suffit d'y introduire une faible quantité d'un sel classé coirime 
solvant de I'oxyde niercurique pour qu'une réaction se produise. 
L'oxyde perd sa couleur jaune et se transforme en un produit 
d'un blanc rnnt. 

011 o1)serve ce phénon~ène avec: le chlorure ou le sulfite 
neutre de sodium. .4vec ce dernier, la réaction t:st particulii:rc- 
incnt rapide. 

En nous appuyant sur les expkriences déjk anciennes de Rani- 
melsbergh et de Péan de Saint-Gilles, nous avons pu constituer 

(1) Travail exécute au Laboratoire municipal de Paris. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



un milieu approprié ou cette rCaction se produit avec toute son 
inte,nsité. 

On dissout l'oxyde mercuriqiie dans une solution étendue d e  
sulfite de sodium ; il se  fornic u n  sulfite double que les alcalis ne 
prkipitent plus. Le mercure s'y trouve dans u n  Etat d'équilibre 
spt.cinl, qui le rend éminemment propre ,i. se cornliiner et 21 
deplacer l'hydrogène daris les molécules organiques. C'est airisi 
que In préserice d'une très faible quantité d'kthaniil e t  l'addi- 
tion subskquente d'une solution alcaline y provoquent à froid, a u  
boat de quelques instants,  une abondante formation d'un pro- 
duit blanc très dense. 

Tous les aldéhydes renfermant le groupenient CHZ-COH don- 
nent, dans les riit'ines condition5, de pareils précipités blancs. 
Kous l'avons obtenu avec I'ald6hgde valérique. Au contraire, le 
formol, le furfurol, les aldoses, certains aldéhydes arornat,iqucs 
ne présentant pas d e  groupciinent phénolique ne font naître qu'un 
fin dépbt de mercure mktallique. 

La distinction est trés nette et peut servir pour diffkrencier le 
foririol de I'étkiannl. 

Ces réactions ont une parcnté h i d e n t e  avec celle que RI. Ueni- 
gEs a obtenues en employant son réactif au sulfate rnercurique 
additionné d'acide sulfurique faible, lorsbu'il y introduit un  
aldéhyde. Mais, en opérant en milieu. alcalin, on obtient, avec 
des traces d'éthanal et sans chauffer, un  dépbt très abondant. 

Le précipité que donne l'aldéhyde éthylique s e  produit encore 
plus vite il chaud. Pour  l'avoir dans des conditions convenables, 
i l  faut op6rer avec i i n  aldfihydc suffisaininerit di1116 et ne  Ilas 
trop alcaliniser le niélange, sous peiric d'obtenir une reduction 
coniplète avec tlkp6t de mercure inétallique. 11 faut h i t e r  de  
mettre l'alrléhyde en contact avec la lessive alcalirie longtemps 
avant d'ajouter le rcactif iiiercurique, afin d'éviter In polyméri- 
sation et I'tthsence de précipité. 

Le corps pr6pa1-6 clans de bonnes conditions constitue une pou- 
dre blanche insoluble dans l'eau et  daris l'alcool. 

ChaufTé ti une c:ertairie température, il fuse en projetant des 
gerbrs d7i.tincelles. 

II ne colore pas la ph6nolphtaléine. Introduit dans une solu- 
tion de l)isulfile de rosaniline, il la rougit lenteriient. 

II est insolukile clims une solution bouillante d'iorlure de pottts- 
siuin ; il se forme cependant de  l'iodoforme sous l'influence d'un 
excés d'iode et de  la chaleur. 

Il est également insoluble dans une solution bouillante de  
S 0 4 1 1 ~ a i b l e .  
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II se  dissout rapidement dans une solulion de cyanure de  
potassium, a\-ec difficulté dans Ax03[I dilué, B chaud, en pro- 
duisant un  dégagement de vapeurs d'aldéhyde. La solution ne 
donne pas la rCact,ion des sulfates, mais un abondant précipité 
de calomel lorsqu'on y verse un chlorure. 

11 se di-ssout facilernent dans HCl faible, avec production, sous 
l'influence de la chaleur, d'une odeur pénétrante. La solution 
etendue d'eau ne se trouble pas ; elle ne donne naissance k 
aucun pr+cipité, rii par la soude, ni par I'acidt: chrorriique, rii 
par l'iodure de potassium. Les sulfures y font naltre un préci- 
pité noir. 

L'analyse cllémentaire et les propriétés q u e  nous venons de 
reconnaître nous font assigner au composé que nous avons isolé 
la formule suivante : 

Hg = C-C 

Calculé Trouvé 
- - 

Carbone . . . . . . . .  5 , 2 4  5,61 
Hydrogkne. . . . . . .  0,43 0,40 
Mercure . . . . . . . .  87,3 87,9 

Le mercure y a été dosé par la ~riéthode cyano-argentimétrique 
de DenigEs. 

Le rnilieu où se passe la réaction se prépare de la façon sui- 
vante : on se sert d'une solution récente de sulfite de sodium B 
5 p .  100 ; pour 100cc., on itjoiik Igr .  d'oxyde merciiriqiie 
pulvérisé, et I'on chauffe lentement ; l'oxyde se dissout, et il 
reste finalenient u n  faible nuage grisâtre de mercure, dh B 
la réduction du sel mercurique; on laisse refroidir, et l'on 
filtre, en évitant avec soin la présence de l'ammoniaque, m&me 
en vapeurs dans l'atmosphère; on a une liqueur limpide, qui 
se conserve très longtemps. 

Lit solution de potasse qu'on qoute  erisuite, pour provoquer 
la formation du corripos6, est préparée avec la Icssive pure des 
laboratoires, qu'on étend de n w î  fois son voliiine d'eau. 

Diins la prkparation du r h r t i f ,  on peut remplacer l'osydi: 
rncrcurique par le rnerciiriircéti~te de résorcine rnerciirique, corpy 
étudié dans un travail antérieur. La rkaction rnarche aussi bien 
-et I'on observe les mPrni:s phhomènes.  Ori a ,  de pliis, si l'on 
opère 2 chaud, la coloration de Lebbin dans le cas du forniol. 
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Quant aux sels de mercure les plus connus, le chlorure mer- 
curicpe peut seul remplacer l'oxyde dans la prtparation du 
réactif. L'azotate et l'acétate de mercure, rnalgré la présence du 
sulfite, donnent un prkcipité d'oxyde en présence de la potasse. 
Avec le ch lo r~~re ,  au contraire, l'addition de potasse ne produit 
aucun précipité lorsqu'ori ajoute suffisixmirient de sulfite. L'éth:~- 
nid, rlnns un pareil niili(:ii, donne a froid aussi fncil(ment ilri prk- 
cipité blanc. Ce précipité ne diffère de celui tléjii étudié que par la 
prkence d'une certaine quantite de chlore dans sa rriolécule. 

En ce qui concerne le rriode opbratoire, voici comment nous 
procedons : on verse dans un tube à essai IOcc. de la solution 
~riercurielle, puis quelques go~ittes de la liqueur contenant I'aldé- 
hyde, enfin un égal voluirie d e  lessive étendue. La réactiori n'est 
pas instantanée, et ce n'est qu'nu bout de quelques secondes 
qu'un nuage apparaît brusquement. Le corps qui se précipite est 
iinr, corrihinaison spi.ciale d e  merciire-ald6hyde avec l'oxyde 
~nercurique. Cette combinaison se rapproche de celle ohtenue 
par A. Hofmann en hisarit agir l'aldéhyde sur le nitrate niercu- 
rique en solutiori azutique. 

On peut ajouter au réactif üne certaine proportion d'alcool. 
Celui-ci n'agit pas et ne trouble pas le sens des rkactions. Cela 
permet de rriettre en expérience des aldéhydes insolubles d m s  
I'eaii et soliihles dans l'alcool, comnie l'aldéhyde lienïoïqiie. 
On peut, dans le rriérne ordre d'idées, rechercher la présence 
d'un iildéhyde dans l'extrait alcoolique de certaines plantes. 11 
filut seulemerit éviter la préser~ce des terpèries, qui donrierit éga- 
lernerit des combiriaisons avec notre réactif rnercurique. 

Lorsque l';tlcool dépasse une certnine proportion, il précipite 
le réactif SOUS lit forme d'une coiribitiaison cristalline. 

L'acétone rie ~lonne ri(:r~ à froid ; il est nécessaire tlc chauffer 
le inélmge. Il y a sciwion de la molécule, et l'on obtient alors 
un précipité blanc, coiiirne avec I'Ethanal. L'acétylacétorie tlorine, 
i i i h e  k froid, nu bout d'un terrips d'ügitatio~i, un prGcipité 
blanc tres aboridant. 

D'autres corps que les aldkhydes ou les cetones peuvent-ils 
donner des prkcipités blancs dans ce rnilieu? 

En mettant de cûté l'ammoniaque et les terpènes, la réponse 
seiiihle devoir Ctre ~iégative. 

Des acides ii liaison Cthyléniqiie, corilinc l'acide oléique, l'acide 
riinléique, l'acide crotoriiquc ne donnent rien. 

D'autres, qui renferment, à côté d u  carl)oxyle, un  hydrogéne 
actif, comnie l'acide formique, ou u n  groupement alcool secon- 
daire, comme l'acide türtroriique, doriuent, surtout à chaud, un  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dEpBt de  mercure, réaction analogue à celle qu'offrent les sels 
d'argent e n  rnilieu arnrnoniaca.1. 

Il semble donc bien démontré que les précipitts blancs ohtenus 
caractErisent les aldfihydes renferrriaril, B cdLE du groupernent 
COH, lc complexe CHa. 

Régolatcinr de pression, 

Par M. A. VILI~IIRS. 

Ce régulateur (1) permet de  donner  à u n  gaz se dégageant 
sous u n e  pression variable une  pression dkterminée et absolu- 
ment  constante. 

Un récipierit It, contenarit de  l'eau, ou mieux,  si  l'on doit se 
servir pendant longtemps du  régulateur, un  liquide non vapori- 
sable, tel que l'huile de vaseline, est recouvert par  un couvercle, 
à t ravers  lequel passe un  tube T. A la partie supérieure de ce der- 
nier, un  autre  tube T' est fixé p a r  un rodage. 

Dans ce tube T', est disposé un obturateur perce au  centre, de 
manière à laisser monter ou descendre une  tige portant une 
piéce P ; cette derniére peut s'appliquer s u r  une pièce P' égale. 
ment percée d'un t rou central. Les deux  pièces 1) et  1'' doivent 
Ctre soigneusement rodbes ; elles ont  une  forrrie sphérique ou 
plate, telle que leur contact détermine u n e  ohturiition à. peu prEs 
corripl&le, sans que l'adhérence s~ibsis te  d E s  que la tige verticale 
tend à remonter. 

U n  flotteur F se place dans  le tube T. II est relié à la tige 
mobile par une  pièce E, permettant de  réaliser les effets d'une 
snspension à la Cardan. 

L'arrivée du  gaz a lieu p a r  .4, la sortie par  S. Tant que l'obtu- 
ration de la soupape ne se  produit pas, le gaz passe piir I'ouver- 
tu re  pratiquée en P et  fait  baisser le liquide et le flotteur dans le 
tube T,jusqulau moment  où la soupape vient s'appliquer sur P ' ;  
à ce rriorrierit, l'écoulerrienl du gaz se  poursuit eri S à une preë- 
sirm fixe, égale celle qu i  correspond à une colonne de liquide 
de même hau teur  que la différence des deux niveaux dans les 
vases R et T.  

Si l'on veut c h a n g w  cette pression, qui doit n;itiirellement être 
limitée à la pression initiale minima du gaz, il suffit d'augmenter 
ou de diminuer  le parcours vertical du flotteur en faisant varier 
la ditTérence des niveaux que! peut atteindre le liquide du réci- 
pient. ii l 'intérieur et ?i l 'extérieur du  tube '1'. On peut obtenir cc 

(1,) Cet. appareil est construit par M. d. Ragnier, 1 0  rue Victor-Cousin, à 
Paris. 
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résultat de deux rnanidres, soit en introduisant une plus ou 
moins grande quantité de liquide dans l'appareil, soit en faisant 
plonger plus ou moins le tube T dans ce liquide. On peut  encore 
se servir de  liquides de densité plus ou moins grande. 

On obtient ainsi très exactement le réglage de la pression d u  
gaz d'éclairage alimentarit un ou plusieurs becs, ou  d'un gazquel- 
conque produit p a r  lin appareil continu (appareil de  Kipp, appa- 
reil producteur d'acétylkne, etc.). La pression du  gaz sortant  est 
t r k  sensiblement constante pour des pressions d'entrée variant 
du simple au double, et l'on observe, tout a u  plus, une  variation 
correspondant deux ou  trois dixièmes de millimètres d'eau, 
variation qu'on peut du  reste supprimer complètement en accou- 
plant un second régulateur a u  premier .  L a  pression est égale- 
ment indépendante d u  dbbit, pourvu, bien entendu,  que ce débit 
ne soit pas tellement considérable que la soupape cesse de fonc- 
tionner; a u  moment d'une variation de  débit très brusque, on 
constate seulement une légère vibration de  l'obturateur, qui 
s'arrête au bout de  trks peu d e  temps et  qu'on peut éviter en 
interposant, aprés  le tube d e  sortie, u n  gazométre suffisamment 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Il faut ajouter que ,  l'obturation n'étant obtenue que  par  l'appli- 
cation des deux  parties rodées de la soupape l'une s u r  l'autre, 
cette obturation ne peut  se produire d'une nianiére absolue. Si 
l'on ferme complètement le  robinet de  sortie, la pression du gaz 
ail-dessous de la soupape remonte lentenient et finit p a r  devenir 
égale à la pression au-dessus ; mais, dés qu'on ouvre le robinet 
de  sortie, le réglage a lieu, méme pour une dépense de gaz très 
faible, crirrespondant k In flanimr, d'un trks pebit ber, allumé en 
veilleuse Si l'on avait besoin d 'une flamme encore plus faible, il 
serait facile de  la maintenir absolument constante, en rattachant 
a u  tube de  sortie une veilleuse indépendante destinée produire 
une  sortie de gaz suffisante pour assurer  le réglage. 

Bégnlsleur de tenipérature, 
Par M. A .  VILLIERS. 

L'appareil [1) est composé d'un réservoir R,  cylindrique ou 
sphérique, surmonté d'un tube capillaire, à l 'extrémité duquel 
est  soudé un  tube cylindrique '1, muni  d'une tubulure latérale S 
destiriée A la sortie du gaz. Le tube d'arrivée du gaz A ,  raccordkà 
la partie supérieure a u  moyen d'un rodage et d 'un  bouchon, se 
prolonge dans le tube cylindrique 1' jusqu'au-dessus d u  mercure 
qui remplit  le bas de ce tube, ainsi que  le tube capillaire et le  
rkservoir R .  

De mérne que dans les nombreux modéles qui  existent, le 
réglage est produit par  la dilatation du mercure, déterminant 
une obturation à I'extrémitb inférieure d u  tube A .  Dans les divers 
régulateurs employés. cette obturation est obtenue soit par  l'ern- 
p h i  d'une ~rierribrarie de caoutchouc, soit à l'aide d'une soupape 
soulevée p a r  la dilatation du mercure. L'usage d 'une membrane 
élastique présente certains inconvénients ; elle doit être fréquern- 
ment renouvelée ; le réglage doit é t re  fait d e  rioüveilu, les appa- 
reils étant refroidis, r n h e  lorsqii'on veut. les porter de  nouveau 
à la température précédente ; eritin, on n'obtient pas  une tempé- 
rature trhs constante, et les variations sont assez sensibles. Ce 
dernier inconvénient se  prksente d'une manikre encore plus mar- 
quée dans Ics régulateurs à soupape. Autour d e  cette soupape, le  
mercure monte, en eKet, de  façon fort irréguliére, e t  l'obturation 
se produit & des températures qui peuvent présenter des di@ 
rences de  plusieurs degrés. De plus, dans  ces derniers rkgula- 
teurs, le mercure en contact avec le gaz s'althre rapidement 

Nous avons cherché à éviter ces divers inconvénients en déter- 

(1) Construit par M. Régnier, 10 rue Victor-Cousin, Paris. 
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minant l'obtnration de  In. miinifire suivante : W I n  siirfitct: d u  mer- 
cure surnage un disque en verre 0, d'un diamètre presque égal 
a celui du tube 'I' ; ce disque est ex t rhnement  mince, très léger, 
et rodé avec soin. D'autre part ,  l 'extrémité inférieure di] tube 
d'arrivée est continuée p a r  une  partie d'un diarriEtre intkrieur 
beaucoup plus petit et se termine p a r  u n e  section horizontale 

rodée. Au moment  
de l'obturation, le disque O est 
soumis, d'un cbté, $ la poussée d u  
mercure, de l'autre, à celle du gaz. 
La première s'exerce s u r  tous les 
points du cercle, 1s seconde seu- 
lement s u r  les points en contact 
avec la section intérieure de l'ex- 
trémité du  tube d'arrivée ; si Ie 
diarnétre est suffisamment petit, 
par rapport au diamètre d u  dis- 
que, la première poussée suffit 
pour assurer l'obturation, sans 
que le rriprciire monte au-dessus 
du disque, et cette obturation se  
produit pour une  dilatation tou- 
jours égale, ce qu i  assure u n  
réglage très prkcis. 

Ida surface d u  mercure étant  
presque cornplétement isolke p a r  
le disque, le mercure ne s'altère 
pas d'une manière trés sensible, 
même aprks un usage trFs pro- 
longé. On peut, d u  reste, h i t e r  
toute altération en isolant la sur- 
face du mercure p a r  une couche 
de 2 à 3 m m .  d'huile de vaseline 
d6sulfurCe, e t  remplaçant le dis- 

Fig. 1. - Regulateur de  tempe- 
rature pour étuve a l'huile. 

que simple par  deux disques pa- 
,allèles réunis par  une petite tige 
verticale très légère, le  disque inférieur reposant sur  le  mer- 
cure, le supérieur s'élevant au-dessus de l'huile de  vaseline ; cette 
modification, qui  n 'a  pas  grande utilité, enlEve même un peu d e  
précision & l 'appareil. 

Kous avons vu  que, pour  que  le mercure ne  puisse pas monter 
au.dessus de  l'obturateur. l 'extrémité d u  tube d'arrivke A et le 
disqueobturateur doivent avoir des  diamètres appropriés, et l'on 
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doit faire varier  en mkrne temps ces diarnktres dans le m h e  
sens. suivant  le débit que doit pouvoir donner  le réçuli~teur. Pour 
que In précision soit aussi g rande  que possible, le diamrStrc du 
disque O et par  conséquent du tube T doit être peu supérieur au 
~ n i n i r n u m  à part i r  duquel la poussée du  mercure n'tiquilibrerait 
plus la pousske du  gaz, e t  le mercure coritiriuerait rrioriter au- 
dessus du disque. Pour une étuve B huile ordinaire, le diamètre 
di1 disque peut être de  9 i'i 10 rriillirn., e t  celui de l'extrémité du 
tube d'arrivée de Omillim. 5 à O milliin. 75 ; on obtient ainsi un 
débit de  gaz qui n e  diminue pas trbs notablement. la flamme d'un 
bec Runseri ordinaire. 

Si I'on a hestiin d'lin plus fort débit,  p a r  exemple pour une 
étuve d'un grand volume, un  grand autoclave, etc., on doit aug- 

menter  ces diarriètres (18 à 20 
. ~ ~ i i l l i r n .  e l  i , 5  à 2 mill i~n.)  et, 

Pig. 2. - Hkgulateur da tenipkrature 
polir etuve k fermentation. 

p a r  suite, pour  ne pas trop di- 
minlier la prkcision, aiignien 
te r  aussi le volumedu réservoir 
contenant le  mercure. 

Dans le cas d 'une grande 
étuve à air ,  telle qu'une étuve 
à ferrrientatiori, UII peut sup- 
primer le tube qui relie le 
récipient au  tube cylindrique 
et  se servir d'un ballon fond 
plat,  au col duqiiel sont adap- 
tés  les tubes d'arrivée et de 
sortie. L'appareil, tout entier 
d a n s  lY6tuve, est relié aux 
caoutchoucs d'arrivke et de 
sortie, qui eri traversent les 
parois. 

Enfin, si l'on n'a pas besoin 
d 'un  fort déblt,  pa r  e x ~ 6 ~ l e  
pour  un rkgiilateiir destiné ail 

chaulïage vers  40 ou 500 d'un 
petit bain ou d'une petite étuve à. air ,  on  peut se servir d'un 
tube d'arrivée dont  l'extrémité capillaire ai t  un  diamktre de 2 ou 
3/10 de  millimEtre e t  même moins, le diarriétre du  disqué o h -  
rateur  e t  du  tube vertical é tant  rédui t  de  5 & 7 millirn. On peut 
ainsi obtenir,  avec u n  régulateur a petit débit,  d'un réservoir de 
40 A 50 cc., uri réglage au dixième de  degré, si  I'on chauffe un 
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hain non ahrit.6 contre le refroitlissement, a u  cinquantième e t  
au centième de  degré, s'il est suffisarnnient isole. 

Veilleuse. - Pour éviter l'extinction, au  moment où  se produit 
l'obturation, le tube d'arrivée d u  gaz, comme d a n s  la plupart des  
régulateurs, est percé d'un petit trou, permettant l'écoulement 
direct d'une petite quantité de gaz suffisante pour  que le bec de  
gaz reste allunik. On peut s 'assurer que le  débit de ln veilleuse 
n'est pas assez fort pour donner une  température supkrieure L 
celle qu'on veut  obtenir,  ce qui  ferait  monter  le mercure au- 
dessus du disque. Cornme, d'autre part ,  l 'emploi d'une trks petite 
veilleuse est génant  lorsqu'on veut  opérer  à des teinpértrtures 
moyennes ou élevées, ca r  il expose 5 ce que le brhleur s 'allume 
par le bas au moment où  se fait  le réglage, il est préférable, au  
lieu d'une veilleuse fixe disposée dans  le régulateur, de se servir 
d'une veilleuse iridéperidürite, soit  en iriterposarit s u r  le tube de  
sortie du rhgulateur u n  tube 5 trois branches, p a r  l'une des- 
quelles on fait parvenir d u  gaz provenant d'une deuxième prise 
et dont on règle l'écoulement à l'aide d'un robinet, soit avec le  
dispositif suivant, qni permet de n'employer qu'une prise de  
gaz. 

Le gaz arrive par  un  des  deux tubes A ou U .  Ce tube se divise - 
en deux branches : l'une munie d'un 
robinet R, communiquant directement 
avec le tube de sortie, D ou A ;  l'antre 
ne communique avec le  tube de sortie 
qu'aprés avoir passé par  le régulateur. 
On ouvre plus ou moins le robinet R 
lorsque se produit I'ohturation du régu- 
lateur, de rrianière que !e hrîileur reste 
allumé en veilleuse avec une  flamme 
appropriée aux conditions d e  chauf -  
fage. 

Réglage. - Le rdservoir étant rempli 
de nierciire, ainsi que le bas du  tube 
cylindrique, on dispose dans ce dernier 
le disque servant d'obturat,eiir. Il est 
important de fixer le tube cylindrique 

Fjg. 3. - Veilleuse 

de inanière B le maintenir dans une position invariable, l'aide 
d'une pince fixée au mur ,  ou à on support mol~i le ,  ou au sup- 
port de l'étuva. Cette précaution est surtout utile pour ohtenir 
exacternent la niénie température, lorsqu'on chauffe une étuve 
après l'avoir laissé refroidir. 

On s'assure qu'aucune gouttelette de mercure et aucune pous- 
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sière ne se trouve s u r  l a  surface de l 'obturateur. S'il en était 
autrement ,  il suffirait de  halayer la surface avec un  morceau de 
papier d e  soie. L'instrument ktarit placé dans l'étuve ou dans le 
bain ii chauffer k côté d u  therrnomètrs, on &?ve  le tube d'arrivée 
e t  l'on allume le brilleur. Lorsque le therniométre a atteint la tem- 
pérature voulue, on abaisse le tube d'arrivée du  gaz jusqu'au 
contact de la lame de verre ; cette opkration doit &ire faite avec 
précaution, de  manière à ne pas appuyer  s u r  l a  lame de verre et  
A ne  pas faire remonter le mercure au-dessus. 

Régulateur à deux ltquides. - En remplaçant dans  le réservoir 
le mercure par  u n  liquide plus dilatahle, tout  en laissant du mer. 
cure dans le tube cylindrique et dans  le tube capillaire qui le réu- 
nit au réservoir. on peut augmenter beaucoup la précision. O n  
pourra  employcr l'acétone pour des terripCratures atteignaut et 
dépassant mème 650, bien que le point d'6hullition soit 36O4. Il 
suffit que  la han teur  verticale de  In colonne de  mercure dans le 
tube capillaire, dont  la pression s'ajoute à la pression atmosphé- 
rique, soit é p l e  ou  supérieure à Oni. 25. 

1)'aprks la ïormule de Kopp, les dilatations absolues de  l'unité 
de  volumc mesurée B zéro sont : 0,001536711 à 30" ; 0,00161141 à 
400 ; .0,00169%46 B 500 ; 0,0017798Ci0 à60°, et les dilatations appa- 
rentes, pour u n  verre moyeii, sont  0,00151097, 0,00138363, 
0,00266668, 0,00175407; celle du rnercure étant  0,0001546 entre 
O et 200°, les rapports des coefficients de dilatation apparente de 
l'acétone et du  mercure sont, pour  les températures précédentes : 
9,786, 10,370, 10,795 et  11.361. Si le voliirrie du réservoir est d e  
50 cc., p a r l a  substitution de  l'acétone au  mercure, la dilatation 
apparente  deviendra la m&me que  si le r6servoir contenait 
4.89 cc. 3 de inercure B 30°, 513 cc. 5 à 400 ; 539 cc. 7 à SOo; 
568O cc. h 600. 

Le réservoir doit contenir, outre l'acétone. d u m e r c u r e ,  dont la 
plus grande partie doit être, a u  mornent de l'échauffemcnt, 
chassé p a r  la dilatation de l'acktone dans le tube cylindrique par 
I'interin6diaire du tube capillaire ; ce dernier est fixé au  réser- 
voir p a r  une double soudure e t  y périt.i.re jusqu'au fond. La quan- 
tité de  mercure doit étre telle qu'il e n  reste encore un  peu dans 
le réservoir a u x  ternpkratures les plus élevées que le régulateur 
doit atteindre, afin que  l'acétone ne périétre pas dans  le tube 
capillaire ; rilais i l  ne doit pas  en rester une t rop grande quantité; 
s'il en 6tait aiit,rt:rnrnt, l'aratorie s'échauffant moins vite qiie le 
merciire, la dilatation se  continuerait une  fois l'obturation pro- 
tliiite, e t  I C  mercure pourrait  passer par-dessus l'ohturatrur ; 
inSnie si cela ne  se produisait pas, le rtgl;ige serait peu précis, 
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par siiite de  I'inCgalitC: des vitesses d1i5chaiiffement ou de refroi- 
dissement des deux liquides pendant  les variations de  tempéra- 
ture de l'enceinte. Four  éviter cet inconvknient, qui,  dans  certains 
régulateurs à deux liquides, est loin d'6lr.e compensé par  I'avan- 
tage de l'emploi d'un liquide plus dilatable que le mercure, le 
~wnplissage de l'appareil doit &Ire l'ail dans  des proporlioris rlif- 
férentes, suivant la t ~ m p é r a t u r c  à. laquelle on le destine, de  telle 
sorte que le mercure soit presque coniplétement expulsé di1 réser- 
voir à la température. On ne  devra se servir du régulateur que 
pour cette tempkrature, ou pour des températures.n'cn différant 
que d'un petit nombre de  degrks. 

Afin d'assurer le contact de  l a  pointe du tube capillaire, le  
réservoir se Lerrriiric dans notre 
régulateur h deux liquides par  
une partie tubulaire d'un pctit 
diamètre (fi9 4). 

Le volume du mercure chassé 
dans le tube cylindrique pou- 
vant 6tre considkrable, on de- 
vra, pour conserver B l 'appa- 
reil sa précision, éviter les 
erreurs résultant [le l'influence 
des variations de la temp6ri~-  
ture ext,i:rieure sur  le voluirie 
du mercure chassé d u  réser- 
voir. Si I'on se sert d'un appa- 
reil construit comme le  précé- 
dent ( f iq .  1), on devra enlever 
ce mercure du tube cylindii- 
que, un peu avant  I'échauffe- 
ment limité; mais on rie devra  
pas oublier d'en rajouter a v a n t  
dc laisser l'appareil se  refroi- 
dir, pour éviter une rentrée 
d'air dans le réservoir. On 
évite cettr: double rrianteuvre 
avec un i ip~x~re i l  (fiy 4) portarit 
sur le tube capillaire une tubu- 
Iiire Fgalement capillaire, munie d'un robinet soudE à u n  rkser- 
voir D Le robinet étant ouvert,  on comnlence par  porter I'sppa- 
reil à une temperature voisine de celle qu'on veut atteindre. mais 
un peu infkrieure ; puis  on ferme le robinet ; ?i partir d e  ce 
moment, le mercure s'éléve d a n s  le tube cylindrique, et I'on se 
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sert du régulateur comme h l'ordinaire. Lorsqu'on laisse refroidir 
l'appareil, on doit avoir soin de rouvrir le robinet. 

Avec un régulateur à acétone d'un rkservoir d'environ 50 cc , 
pour un  débit de gaz moyen, la ternpbrature d'un bain expose à 
l'action de courants d'air et non entouré de substarices isolarites 
peut être maintenue constante ,4 1/10 ou 2/10 dc degrB. Si le 
bain est protégé contre le refroidissement, la tenipkrature reste 
absolunient invariable. 

Pour les températures trés peu élevées, l'acétone peut étre rem- 
placée avantageusement par l'éther pur et sec, dont le coefficient 
de dilatation est encore plus élevé ; bien que I'kther bouille à 3Y, 
on peut en porter la température jusqu'à 40 et même au-dessus. 
Il suffit que la colonne verticale dernercure dans le tuhe capillaire 
soi1 égale ou supérieure k Om. i5 .  

Les dilatations absolues de l'unité de volume d'Bther, pour un 
degré, sont : à 30°, 0,00476935 ; ?i &O0,  0,00189693, et les dilata- 
tions apparentes : 0,00174337 et  0,00187115. Les rapports des 
coefficients de dilatation apparente à celui du mercure sont, h 
ces températures, 11,293 et 12,119 ; la dilatation apparente de  
110 cc. d'éther est la niêrrie q u e  celle de 364 cc. 6 de mercure à 300, 
60Jcc. 9 h 400. 

Pour les ternpbratures plus élevées, au  contraire, on peut rem- 
placer le niercure par le toluène, qui bout à 11 I o ,  ou par les 
pétroles désulfurés à l'aide d'une agitation prolongée avec du 
merciirt: ; mais l'emploi de ces liquides est moins avantageux que 
celui de l'éther et de l'acétone. . 

Ces divers liquides, après leur introduction dans le réservoir, 
doivent être soigneusement débarrassés, par  une ébullition dans 
le vide, dc l'air qu'ils tiennent en dissolution, lequel, en se déga- 
geant par suite de l'échauffement, compromettrait le règlage de 
la température. 

Sur one madineatlon de l'appareil d'Orsat, 
Par M .  DE SAIKT-MARTIN ( I j .  

Cette modification a pour hut  de faciliter l'agitation des réac- 
tifs, de réduire nu minimum les espaces nuisibles et de permettre 
une évaluatiou commode et exacte de la pression. 

Trois tubes à double houle (tels que a ,  b )  forment les trois labo- 
ratoires. le tuhe capillaire qui surmonte la houle a porte un trait 
de  repére t ,  qui sert à fixer. le niveau du liquide avarit l'absorp- 
tion des gaz ; un bouchon de  verre k sert nu rc3mplissage da labo- 

(1) Appareil construit par M. Tliurnegssen, 58, rua hlonsieur-le-l'rince, 
Paris. 
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ratoire et à la vidange di1 réiictif. C h i q u e  Iatior.at,oire est porté 
par un cadre indépendant riiobile autour d'un axe horizontal. 

1.a rampecapillaire est relike & chaque lakiorat,oire par  lin t,iibe 
aussi court que possible, avec cüoutchoiic muni  tl'iine pince, e n  
vue d'kviter la saponification de la graisse des robinets par  les 
rkactifs. Ouverte a u x  deux bouts, elle peut, pa r  le jeu des robi- 
nets R (ordinaire) et I l 2  ( k  deux voies rectangulaires) étrc 
balayée compléternent par  le gaz à an  a 1" vser. 

Enfin, un  manomètre m à deux branches trbs rapprochées per- 
met de constater que les gaz sont ramenés à la pression atmos- 

phkrique, sans avoir ii s'occuper d'établir l'égalité des niveaux 
entre I'arr~poule rriobile A et le mesureur, opération incorrirriode 
et toujours aléatoire. L'ameureinent s'obtient rapidement en don- 
nant I'ampoule A une position convenable et en manneiivrant 
le robinet R. 

L'appareil fonctionne de la facon suivante : 
Les boules (a. a', a") étant remplies de rCactifs jusqu'au t rai t  t, 

les pinces (p, pl ,  pu), qui les isolent de la rampe, Btant fermées, e t  
le robinet il étant  ouvert,  on purge le mesureur d'air, en ilion- 
tant l'arripoule A garriie de niercure vers le h a u t  de s a  course, et 
en ouvrant progressivenient le robinet R,, le robinet R étant dans 
la position h.  Mettant alors le robinet R dans  la  position il,, o n  
améne l'ampoule A au  bas de s a  course. Le robinet R est enfin 
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tourné à. la position hs, et Ir, gaz péni:tri: dans la rampe, puis dans 
le rriesureur, le mouvement pouvant toujours c\tre mesure par 
la manœuvre de R,. 

Cette opération est répétée autant  (le fois qu'on le  juge con- 
venahle. Finalement, on lit le volume de  gaz introduit dans le 
inesureur sous la pression atiriosphCrique. 

On ferme erisuitc Ra, et,  en ouvr i~n t  In pince p, on envoic le g:iz 
à. analyser dans le premier la11or;tloir.e (u, b) par la iriéiiie riinric;eu- 
vre. Après agitation et absorption, on ramène ce ~ilèiiie gaz dans 
le rilesuretir, et l'on fait  la lecture du gaz absorbé. 

La niénie opération se fait pour c h q u e  I:ibor&)ire, I:L lecture 
d u  voluiiie se faisant toujours sous la pression ordinaire avec la 
plus grande faciliti:, grâce au  irianorriètre m. 

Conserve de Criifïes teiiite mrtilicieileinent, 

l'ar hi .  FREHSE. 

La iiiasse intérieure charnue ougI/~ba de ces truffes prksentait u ~ i  
toucher mou, alunrit, a u  lieu du toucher Blastique des bonnes 
truffes; sa  cuuleur, assez foiic:tk, ne Ii~issait apercevoir que cliffici- 
leiiient ses veines sinueuses 11l;inches ; l 'acide chlorhydriyue 
t'!t.eiitlu éclaircissait la couleur et  re~itlait  plus visil)les les veines. 

Aiialyske coniparativenient avec la riiasse intérieure d'une truffe 
noire, cette conserve a donné les résultats suivants: 

Conserve. Truffe noire. - - 
Eari . . . . . . . .  R3,04 p. 100 77,liG p. 100 

. . . . . . . . . .  Ceridres. 1,19 - l ,58  - 
Cendres insolubles . O,50 - 0,62 - 
Cendres insolubles dans lIC1 . .  0,057 - 0,Oi - 
Alcalinité des cendres (en SOV" . 0,16 - 0,41 - 
Ctilore (en NaCI) . . .  0,%9 - traces 
Oxyde d e  fer . .  0,05 - néant. 

L'intérieur de ces truffes contenant du fer,  le liquide provenant 
de  son tr;iiteiiienl.par l'acide rhlorhytli-iquc fut épiiis/:p;ir l'kther ; 
le liquide obtenu laissa à l'évaporation u n  résidu noirgtre conte- 
nant  du  fer e t  constitué par  du tannate de ce rn6tal. 

L'étamage de Iü boîte, en hon état, ne laissait pas  de fer nu ; 
les veines blanches de la triifl'e ne se colorant pas en présence des 
sels de fer, il en résulte que ces trull'es, de conservation dkfec- 
tueuse, avaient été teintes à l'aide d'un tannin e t  d'un sel dc fer. 
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REVUE DES PUBLICATIONS FRANCAISES 
I 

Dosagc valumétriqne de  i'mcide eyaniiydriqne l i -  
hre en solution nn dans l'eau de Iuui-ier-cerise. - 
31. GUP~RIN (Joni~wnl rie pharmacie et  de chimie d u  16 novernhre 
1905). - M. Guériri ne propose pas une méthode riouvelle pour  
dowr l'acide cyanhydrique cm solution aqueuse;  il se sert soit du 
procédk Liéhig ail nitrate d'itrgcnt, soit di1 procEt1é Fortlos et 
Gélis h l'iode, iïiiiis il iijoute (lu boritte de soude S la solution k 
titrrr. Voici, tl'ailleiirs, la tcchniquc qu'il conscille : 

10 Uithode  de Lii6i.q. - II p~.j>l)aw une solution dt: nitrate (l'tir- 
p t  contenarit 3gr.ld8 de ce sel p u r  polir un litre d'eau tlislillPe; 
I . ~ I ~ L ( I I I ~  cc. d r  ct:ltcB soliltiori correspond 1 iiiilligr. tl'acitli: 
ryxrihydrique. I I  prend alors 10 cc.de la solution d'acide cytrihy- 
tlrique B titrer,  qu'il iiitrotliiit dans une fiole d'Brlenirieger~ et il 
;!joute iOcc. d'iirie soliitiori.cle borate de soutle chiiiiiqueinent p u r  
a 3 p. 100 ; il vtirse erisuite goutte B goutte la solution de nitrate 
tl'nrg('rI1, jiisqii'l~ ce qu'il obticnric un  louche léger et persistant. 
IAe nombre des tlivisio:is eiiil)loyi.,cs donrie, ert tlisiieii~es d a  mil- 
lis'., la quaritité d';ici& cyniihydrique coritenue dans Ics 2Occ. 
de solution cyariliytli~iqiie. 

Les solutions k t i t i w  doivent être rigour~iisemerit exemples de 
bels ;iininonincaux, qiii s ' o p p x w a i e n t  S la pr6cipit;llion di1 cya- 
nure d'arge~it.  Cet iricorivb.~iicrit disparaît  si 1'011 ajoute 10 cc:. (l'une 
solution aqueuse saturiie d'acide borique. 

20 Nlt;th.ode Fordos et GeLis. - M .  Gukrin prépare une solution 
d'iode en faisant dissoudre 9gr.40'7 de  ce niétalloïde r t  16 g r .  
d'iodure de potassium dans une quantité d'eau suffisante pour  
obtenir 1 litre de  solution. 

II prend alors 10 cc. de  solution cyanhydrique, à laquelle il 
ajout(; 10 cc. de  solution de  borate de  soude à 3 p .  $00 ; il verse 
ensiiik goutte B p i I I , ( :  lit solution d'iode, jusqii'A coloration jaune 
persistante. 

Les sels aiiirriouiacaux n'exercent aucune influence sur  le 
dosage. 

Pour le titrage de l'eau de laurier-cerise, on  procède coinme 
pour les solutions d'acide cyanhydrique, e t  l'on opère s u r  
iocc .  

M. Guérin a remarqué que, vers la fin de  la réaction, la colo- 
ration jiturie que produit chaque goutte de solution d'iode 
disparait riioins rapidement qu'avec la solution d'acide cyanhy- 
drique pur  ; il suïfit d'agiter vivement le mélange pour rerri6dier 
?i cet inconvénient. 

On  pourrait  supposer que la benzald6hyde que renferme I'eaii 
de laurier-cerise nuit à la netteté du dosage ; il n'en est rien. 
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M. Gu6rin a fait digérer pendant vingt-quatre heures, avec un 
e x c h  d'oxyde inerciirique, d e  l'eau de laurier-cerise, d'une part, 
et iinc solution aqiiciisc s n t u r k  d'esuencc d'aniandi:~ amères, 
rl 'mtre p u t ,  afin de fixer l'acide cyanhydrique ; les deux Iiqui- 
des ont 6ti: dis t i l lk  siirl'nxydr: riic:rcurique, et chaque dist,illii.tiim 
a Eté additionné de liqueur d'iode titrée ; une seule goiitte a suffi 
pour protiuiir: la coloratiori jaune persistarite ; iloric: leréitctif iode 
n'exerce aucune action sur  l'aldéhyde benzoïque. 

ProportlannalitC directe entre l e  point oryoscopi- 
que d'iine eau minérale hiearhnnatée e t  la oompo- 
mition de  eelte eau eii sels anhydres et en mnnocar- 
Iiuiintea. - \I . 1,. GK i llX (Cunbpt~s  I W Z ~ U S  d~ l'Aradémie des 
sci~nces d u  15 janvler 1906). - Les recherches faites par 
M. Graux s u r  la cryoscopie des eaux  minérales «rit permisde 
d6trrminer d'une façon rigoureuse la relation existant entre 
le point cryoscopique d'une eau rninériilc de la classe des eaux 
bic:irhonntkcs et sa  composition. - 

Les analysvs d m  eaux  niiriérales sont rédigées habituellerncnt 
en bicarborii~tes. 11 n'existe alors aucune relittion entre le chiffre 
r6sultant de  leur minknlisntiori et celui de l e ~ i r  poirit cryosco- 
pique. 

C'est ainsi que l'analyse de l'eau de  Châtel-Guyon se prE- 
sente a+ec u n  total de 8gr.3986. Or, son poirit cryoscopique 
est - 0,338. 

On sait ,  d'autre part, que le point cryoscopique d'unc solution 
isotonique (c'est-B-dire k 9 g r .  par litre) est - O,5(iO. Le rap- 
port des points cryoscopiqiies est le suivîtnl. : 

Le rapport  dcs minéralisations d e  I'eau de ChAtel-Guyon et de 
la solution isotonique est alors inexplicable : 

M. Graux a recalculé cettc analyse en rnonocarbonates, et il est 
arrivé au c h i t k  5 g r .  83%. 

Le rapport  des m i n h l i s ü t i o n s  concorde alors avec celui des 
points cryoscopiques : 

II en est d e  rnèms pour Ics autres eaux hir:irhonntks. A Royat, 
p;lr csciiiplc, 1(: chiffre total d c  1 i i  mini:rnlisiition est tic 3gr.847 
ail lieu de 3gr.623, e t  à. Vichy ((:ilestins) de 4gr.8630 au lieu 
dr: 8gr.241, etc. 
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Dans toutes les eaux obçerv6es, le point cryoscopique &tait 
proportionnel a u  chiffre total exprirrie en rnonocarbon:~tes e t  
entièrement hors d e  proportion avec celui de  I c i  rnindralisation 
hypothktique des bicarbonates. 

Voulant préciser In façon dont  se comporte dans une solution 
minérale l'acide ~xirboniqiie dit demi-libre, RI. Graux a e x p h i -  
iiienté avec des solutions pures  de carbonate et d e  hicarhonate 
de soude. 

Le point cryoscopique d ' m e  solution contenant par  litre un 
dixiéme de molécule-grarrime de carbonate de soude, c'est-à-dire 
20gr.6, est - 0,455. 

Cel~ii d'une solution contenant par  litre un  dixième de  riiolé- 
cule-gramnie de bicarbonak de soude pur ,  c'cst-%-dire 8gr.4, 
est - 0,389. 

Or. le point cryoscopique d 'une solution contenant une demi- 
molécule-gamine de  carbonate hisodiqiie (soit 5,3 de carhonate) 
est - 0,356, c'esl-à-dire sensiblerrieiit le rrièrrie que celui de  la 
solutiori précétlerite. 

11 s'ensuit que, d a n s  unesolut io~i  de bicarbonate sodique, seule 
la iiiolécule de c:trbonate influe s u r  In pressiori osmotiqne. 

L'acide carbonique demi-litre ne se comporte pas autrement, 
au point de vue cryoscopique. que s'il était entiéreinent IibérF. 

M .  Grniix se croitdonc autorisé à conclure qu'il serait  rationricl 
de présenter lei analyses des eaux minérales hicarboriatéps sous 
forme de monocarbnnates. 

On peut forrhuler ainsi la loi ~ioueelle qu'il a dkterminée : 
11 existe une proporlio~nuli t i  dir.cicte enh-e le point cyoscopique 

d'une eau minérale de Zn classe des bicnrbonnli~s el la composition d~ 
cette eau exprimée en sels unhydres et en monocarDonates. 

REVUE DES PUBLIGATIONS ETRANGERES 

Desm~e du enivre pnr volum&trie. - MM. FEKSEIiES 
et  A. K O C H  (Jozwn. of the amer. chernical Society, 1905, p. 42%). 
- Les auteurs ont fait une étude cornparativé des nombreuses 
inéthodes volum6triques qui  ont  Et6 indiquées pour  le dosage du  
cuivre, et voici le résume de  leurs t ravaux : 

Le sulfate de cuivre ernplogk était pur  et  ne contenait qu'une 
t r x e  de  fer. On a prPpar.6 pluiieiirs likes de liquide, de façon que 
JOcc. decelui-ci continssrnt a~i~)roxir~int ivei i i rnt  0pr . l  de ruivre;  
la soliitiori é t i~i t  rendur lbgibreinent acide a w c  SOCHZ, ddns le but 
d e  prévenir l a  précipitation d'un sulfate de cuivre basique. 

50cc. de  solution, dilués à 100cc. e t  additionnés de Scc. 
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d'Az031-I (D = t , 4 ) ,  ont été Electrolysés avec u n  courant do 0,3 
ampère pendant 6 heures. Plusieiirs rléterrninations faites ainsi 
ont  donné une moyenne de  0gr.0939 de Cu. 

Methode ail cyan~~rr:  di: po tnss i t~m.  - Cette rritithodc a d'abord 
+té dbcrite par  Parks en 1851, et plils tard divers exp6rimeriti1- 
Leurs, Liebig, Frese~iius ,  Fleck, Steiribtxk, Dulin, Davies. 
F. Mercy, etc., ont  montré que di :  rioirihreiiscis causes d'erreurs 
existent avec cette methode, et ils I'ont modifiée poiir 1;t rendre 
plus exacte. 

Les auteurs ont  additiorink d'un s r a n d  excés d'amirioni:~qiie la 
solution de sulfate de cuivre préparPe cornirir il it étF: dit  ci-dcssus 
et l'ont amentic dans chnqiie cas ail vciliimc de 100 cc:. IJne solii- 
Lion de cyanure de  potit~siiiin N/10 n été ;+joiit+ ,iiisc~u'h dislia- 
ritiori c o r n p l ~ l e  (le la c:olr~i;~l.iori bleiie. La quaritit,t5 de solution de 
sulfate de cuivre eniployke a (.té de 2 cc., 3 c c . ,  IOcc., 25cc. PL 
N c c . ,  correspoiie1;int à O p  0038, 0gr.0094. 0gr.0188, Ogr 0470 
et Ogr 0!139 de  cuivre. Les ep:~ritités d ' a r i i n ~ o n i q u e  eiiiployk 
( D  = 0,905j ont 6tti rcspc1ctivemcrit tic, 6 cc . 12 cc. ct 18 ce. En 
outre, la présence des sels ammoniacaux et d u  carbonatcdc soude 
ii kt6 essityk. Ihris c:h;que c;ts, In qii;iniitP de soliit,ioii tlet:y;Lriiirr 
er~iplogkr, a t%6 juste sutli.;arite pour fiiire disparnitre la cuiileiir 
bleue. Les r6sultats oril 616 calciilés sur, trois délerrriiiialioris, 
opfirdes à la température noririale, eri eiriployaiit 50-c. de solu- 
tion de sulfate d e  cuivre additionnks d e  Fcc. d'AzIIVOII. La 
moyenne de ces d6lerrniriations a doririé 51rc.6 de cyaniire de  
potas.;iuin poiir Ogr.0930 de cuivre, soit I cc. de cyitniire - 
0gr.00182 de Cu. Lt:s risultats sont Ics suivant;; : 

C y a n u r e  de potnssiz~m 5/10. 

1 cc. KCAz = Ogr.00182 de C u .  

Cuivre rrnploy6 
- 

Qgr.0038 
Ogr ,0038 
Ogr.0038 
Ogr 0 188 
Ogr OIS8 
0gr.0188 
0gr.0939 

Iémpera tvre  1 

Ogr ,0038 
081.0038 
Ogr.0038 
Ogr.0188 
Ogr.0188 

Cuivre trouvé. 
- 

Ogr 0037 
Ogr.0050 
Ugr.0066 
Ogr.0164 
ogr oins 
o g 1 . . o ~ 2  
0gr 08% 

1 7 O  
Ogr.00'19 
Ogr.0070 
Ogr.0084 
ogr.0'200 
0gr.0323 
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6 18 » Ogr.0188 Ogr.0227 + Ogr. 0039 
7 6 )) Ogr.0939 Ogr.0939 Ogr.0000 
8 12 )I Ogr.0939 Ogr.0970 + Ogr.0031 
9 18 u 0gr.0939 Ogr.099 1 $ Ogr.0052 

1 6 cc. Ogr.0038 Ogr.0056 + Ogr.004 8 
2 12 n Ogr.0038 Ogr.0064 + Ogr.0026 
3 18 IJ Ogr.00.38 Ogr.0083 + Ogr.0045 
4 6 » Ogr.0188 Ogr.Om9 + Ogr.OO1l 
5 12 )) Ogr.0188 Ogr.mL18 + Ogr.0040 
6 18 )) Ogr.0188 Ogr.OL14.l + Ogr.0054 
7 6 * Ogr.0939 Ogr.0982 + Ogr.0042 

Les résultats consignés dans les tableaux ci-dessus montrent 
que Iü quantité de cuivre coriteriue daris 100cc. de solution varie 
avec la température et avec la quantité d'ammoniaque. 

Er1 erriployant une solutiori SI2 de cyanure, laquelle se rappro- 
che le plus de la concentration employée dans la pratique, les 
résullats obtenus sont d'accord avec ceux des tableaux prkcé- 
dents. 

l ine s k i e  d'expériences a ét i  faite pour  étudier l'action des sels 
:iiiiriioriiacniix s u r  le t.it,rage. Trois sels ont. 61.6 employés : le chlo- 
rure tl'iirriiiiorii~i~ii, le sulfate et le nitrate d'aiiiinoniaque. D a n s  
chaquecas ,  5 gr.  de sel ont été ajoutks avarit de filire le titrage. 

Soldion Yi2 de cyanure de liotas,-iuna 

1 cc. = Ogr.00673 de Cu. 

Chlol-ure d'ammonium 

Arnnion. ajoutfie Cu employé Cu trouve Diffërence - - - - 
6 cc. Ogr.0939 Ogr.1031 + 0gr.0ll2 

Sulfate d'amnzon iaque 

6 cc. Ogr.0939 Ogr.1210 + Ogr.0171 

Nitrute d'nnimoninque 

6 cc. Ogr.0939 Ogr.1062 f Ogr.0123 

Les résultats ci-dessus montrent que la présence des sels 
ainiiioni;icaux modifie la proportion de  cyanure necessaire pour  
ohtrnir la dispirition de la couleur bleiif:. 

La niodificntion introduite p a r  Ihvic is  a été ensuite étudiée. La 
solution de sii1f;iLe de cuivre a éti! traitée avec un léger excés d e  
carlmriicte de soude et titrée eusuite avec. le cyiiriure. 

Le précipité de  carbonate basique de  cuivre disparaît  graduel- 
lement; la solution devient d'un bleu intense, et, en continuant 
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l'addition de cyanure, elle devient iricolore, le point final étant 
t rès  f u i l e  b saisir. 

Trois déterininations ont dorinB : 2 0  5Occ. du  CuSOi exigent 
14cc.03 de  K A Z ;  SU 25cc. de solution exigent 7cc.01 de IiCAz ; 
3O 3 cc. de  ÇuSOb exigent lcc .4 d e  KCAz.  

Ces chiffres niontxent la concordance des r~!sullnl.s. Siitton avait 
conseillé d'ajouter I cc. d'aiiirnoniaque a p r r s  la ncvtralisation de 
la solution cuivrique par  le carbonate de  soude, rriiiis les auleurs 
on t  reconnu que cette addition est inutile. D'un autre  cbté, l'ern- 
ploi d'un grand excès d e  carbonate de soude ne modifie pas les 
réiultats. 

L'effet des sels de plomb, de cadmium, d'arsenic, d'antimoine, 
et d'Ctain a été également essayé. 

Les sels de plomb n'exercent aucune influence sur  le titrage, 
tandis que ceux de catlrriiurri augrrieuterit la quaritilé de c p r i u r e  
employé, et cela en proportion du sel de cadmium ajoutC. Les 
composés au minimum d'oxydation de  l'arsenic, de l'antimoine 
et de  l'étain changent très sensiblement les rksultatç, mais, si  on 
les fait passer à leur maximum d'oxydation, les rBsultats n e  sont 
plus modifiés. 

E n  résumk, les résultats préc:kient,s montrent que la quantité 
de  cyanure de potassium employée pour le titrage d'une solution 
de cuivre dirriiriue si l'on augrrierile la terripHrature, mais s'élève 
si l'on augmente la quantité d'ammoniaque ou de sels ammonia- 
caux.  Toutefois, la proportion de cyanure de  potassium varie 
aussi avec la quantité de  cuivre contenue dans  iOOcc., lorsque 
l'ammoniaque est employBe & la place du carbonate de  soude 
pour faire la neutralisation. 

Lesauteurs ont encore observé que la quantité d e  cyanurevarie 
suivant la vitesse d'écoulerrient de-cette solul io~i ,  niais les eupé- 
riences n'ont pas kt6 faites e n  assez grand nombre pour permettre 
de  déterminer dans quelle limite a lieu cette variation. 

Comme conclusion, on peut dire que de  bons résultats peuvent 
être obtenus pour la dBtcrrriination du  cuivre, si celui-ci est titré 
dans les mêmes conditions que celles qui  ont présidé au  titrage de 
la solut.ion de cyariure(rnP.ine terripSratiire, m h i e  dilution, rnCLme 
quantité d'ammoniaque et de  sels ammoniacaux et  aussi rnèriie 
temps d'écoulernerit pour  l'essai el pour le titrage d e  la solution 
de  cyanure). 

En dernier lieu, on  peut conclure aussi que  I'ernploi du  carbo- 
nate de soude à la place (le 1';iiilirioniaque est préférable pour la 
neutralisation de  la solution cuivrique, car il donne des résultats 
beaucoup plus exacts. 

Mithoda i l'iodure Se potnssium. - JJa solution de  sulfate de 
cuivre, placée dans une fiole conique, a 616 rieulralisée p a r  l 'am- 
moniaque, puis rendue légèrenient acide p a r  l'addition de quel- 
ques gouttes d'acide acétique ; on a ajouté alors 3 gr.  d'iodure de 
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potassiuni, e t  l'iode mis en liberté suivant l'équation suivante : 

2Cu (C2R302)2 f 4K1= CuaI1 + (LK (C4t130" + 2 1 

a été titré à l'aide d'une solution d'hyposulfite d e  soudeN/10 avec 
l'empois d'amidon comme indicateur. 

Ilans tous les essais faits p a r  cctle rnéthodc, la dilution a tou- 
jours été d e  100cc. ; les ;iuteiirs ont fait varier la proportion de 
cuivre, celle d e  I'iorliire e t  celle (le l'acide n c k t i q u ~  Iles résulti~ts 
obtenus par eux sont consignés dans le  tableau suivant  : 

Cuivre employa Cuivi,e t rùuvé Difflrence 
- - - 

1 Ogr.0939 Ogr.0936 - Ofi'r.0003 
2 Ogr.O9;19 Ogr.0938 - Ogr.UO01 
3 Ogr.0939 Ogr 0937 - 0gr.0002 
4 Ogr.0939 0gr.OD.41 + Ogr.O(i02 
5 Ogr ,0939 Ogr 0940 f Ogr.OOO1 
6 Ogr.0'170 Ogr.01t70 Ogr.0000 
7 Ogr Ob70 Ogr 0473 f Ogr.OJO3 
8 Ogr.0188 Ogr.0188 rigr.0000 
9 Ogr.0188 Okr.U190 + 0gr.0002 

4 0  Ugr.Ol88 Ogr.0286 - Ogr.0002 
11 Ogr .O 188 Ogr.0187 - Ogr.OOO1 
1% Ogr Ou38 Ogr.0038 0gr.0000 
i 3 Ogr.0038 Ogr ,0038 0gr.0000 
14 Ogr.ii033 Ogr.0038 Ogr.0000 
f 5 Ogr. O038 Ogr.0037 - Ogr.OOO1 

Dans les essais nos 4 9, 5 cc. d'acide acétique ont été ajoutés; 
dans l'essai rio 14, l'iodure de  potassium a ét6 ajout6 avan t  
d'amener Ic volume à 100cc. ; dans Ic nu 15, on n'a pas  mis 
d'acide acétique. 

L'action de diffkrent,~ sels rii6talliques a été étuclibe ; l 'arsenic, 
l'antinioine et  l'étain au m;\xiniiiin d'oxydation n'ont pas nffect,b 
Irs résultats. Pour  le plomb, le Liisrriuth, le cadmium, le zinc et 
l'aluminiuin, on n'a pas d:iv;intage remirqué  de inoclificntion ; 
toutefois, dans  le cas du plomb e t  d u  hismuth,  il était difficile de  
saisir avec nettete la fin d e  Inréaction. 

En résuiné, l'acide acétique en excès ne  modifie pas le titrage ; 
la quantité d'iodure de potassium nécessaire pour une solution 
contennnt 0gr.bg39 de  Cu pour i0Occ. est de -3gr.500. 

Cette iiiCttiode donne de bons résultats. 
Ndhode au fei*rocyanurr. - Dans cette méthode, la solution de  

siilfate dc cuivre,lCgèrerncnt acidulé(: par  So511" est t.itr6e à chaud 
avec ilne solution de fcrrocyaniire de  potitssium, suivant la rbac- 
Lion suivante : 

2 CuS04 + +$Fe ( C h ) "  Cusl'e (CAzj6 + 2KaSOi 

qui est coniplète lorsqu'une goutte de  la solution, niisc en con- 
tact avec une goutte de  solution diluée de chlorure ferrique s u r  
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une plaque d e  porcelaine, donne une coloration bleue. Cette f i n  
de la réaction n'est pas trPs facile a percevoir en raison de la 
coloration noire sale produite prob'iblernent par  le ferrrocyanure 
de cuivre qui reste en suspension dans  la liqueur. 

1 cc. de solution de ferrocyanure de potassium = Ogr.00477 de  
cuivre. 

Cuivrt: enrpioyé Cuivre trouv8 Difference 
- - - 

1 Ogr.0929 Ogr.0931 + Ogr. 0002 
2 Ogr.0929 Ogr 0927 - Ogr.0002 
3 Ogr.0465 Ogr.0453 - 0gr.00 12 
4 Oqr.0465 Ogr.0452 - Ogr.0013 
5 Ugr.0093 Ogr.0088 - Ogr.0005 
6 Ogr.0093 Ogr.0092 - Ogr.0001 

Les composés suivants sont. priScipités p a r  le ferrocyanure 
dans les conditions de  l'essai : l'argent., le plornt-l, le cadmium, le 
mercure, le bismuth. le  zinc, le manganèse, le nickel, le cobalt 
e t  le fe r ;  il eri résulte que cette méthode ne peut s'appliquer qu'B 
des solutions de cuivre p u r .  

Mithode de Rivot au sul/ocyanure czciz~reuz - 50cc. d e  solution 
de  sulfate de  cuivre, IPig8remerit acidifiés par  SOhlI" sont  satu- 
rés d'acidc sulfiirciix; on ajoiitc un ICger excès du sulfocynnure 
d'nmmonium ; on  agite le riiélnn;.e, e t  le précipité est abitndonné 
pendant plusieurs heures à lui-rnéme; aprks dépdt  complet, il se 
présente sciiis l 'aspect d 'une p i i d r i :  blanche et est constitue par 
d u  sulfocyanure cuivreux p u r  On le filtre dans iin creuset d e  
Gooch, et on le lave pour enlever toute trace de sulfocyariure 
d 'ammonium ; on sèche $ 1100 et l'on pèse dans le creuset. 

Voici les r h l t a t s  que donne cette mAthotlr: : 

CuP (CAzS)= CU employé Cu trtiuvO DiBkrence 
- - - - 

1 . Ogr.180 Ogr.0939 Ogr.0911 + Ogr.0002 
2 Ogr.1798 Ogr.0939 Ogr. 0939 O g .  no00 
3 Ogr:1798 Ogr.0939 Ogr 0939 Tigr.OOOO 
4 0gr.0362 0gr.11188 Ogr.0188 Ogr. 0000 
fi Ogr.0360 Ogr 0188 Ogr.0188 Ogr.0000 

Les résultats obtenus se r:tpproctient de la théorie, rnéme e n  
ernployarit de  petitesquantilEs de cuivre.  

M e t h o d ~  de Volhard. - Dans cette inéthotle, le cuivre est prPci- 
piti: par une  sn1ut.ion titrée de  sulf'ocyanure de potassium, d a n s  
les nièrnes conditions que dans In iii6thode Ilivot, et l'excès de 
sulfocyanure est titré pa r  une solution de nitrate d'argeiit, o n  
eriiployant l'alun rie fer comme iridicatcur. 

L'argent seul, en liqueiir acide, est précipité par  le sulfocya- 
nure. 11 ne faut  pas  qu'il y ait  des chlorures en présence. Les 
essais faits en présence de l'arsenic ayant  montre que  ce com- 
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posé fausse les résultats,  il ne faut pas  appliquer cotte méthode 
au dosage des niincrais de cuivre contenant dt: l 'aiwmic. 

Methorle ncitlirn~triyw. - Le cuivre dc la solution d i :  i.iilSntc é ta i t  
prkcipitk piir le sii lfor:ymiii,e ri'amnioniuin, et lc, siilfocynniirc: 
cuivreux élait filti,é dans un ci.eiiset d e  Goor:h, coirime d a n s  la  
la rn6thode tlivot ; celui-ci a 6th trarisuask dans urie capsule d e  
porcelaine et traité par  25cc. d'iirie solution de soiitie normale A 
I'&ullition ; la réaction est la suivante : 

L'oxyde cnivreux folmi: est filtr.6, ct le filtratum est titrC! avec 
FICl nornial, en eniployant le ril6thylarange coiiimc inrlicnteilr. 

Les r é i i ~ l t i ~ t ~  obtenus sont hons. 
Titrage de ï n c i d e  sulfocyanique acec le p~r'mnngnnrtte de ,mtassiuni 

- Guess prkcipite le cuivre en solution acitlt: avec u n  siilfocya- 
nure alcalin, puis il décoiiipose Ic sulSo~:pariiirti cuivreux par  ilne 
saliition d e  soude caustique, coniiiie l'indique la rdactiori 
ci-dessus: le sulfocyanure sodique forink est rendu acidc H l 'aide 
de  S04H2, ct l'ircide su1foçy:~riiqrie libre est t i tré avccune  solution 
de permiilngnr1:ite d e  potasse s u i v i ~ n l  la rCaction : 

Le facteur fer, p:lr rapport aii pc:rinanganate de  potasse, mulli- 
plié. par 0,2892, doriric l i t  qii;int.itC tlr cuivre. Guess trouve qii'en 
employiint 0,2!12 ;tu lieu de (I,tX!I2 coirinie f i~cteur ,  il obtient 
des résultats qui se  rapproclient heaucoup de  la vbrité pour  In 
teneur en cuivre. Coinirie cet aiiteiir ne rioiiiie p : ~ s  de tltStails 
e x p é r i i i i ~ r i t ; ~ ~ ~  bicin nets, lc.; auteurs  out fait urie s k i e  d'essais, 
de  façon que les 1-ésultats ol)teniis par  celle-ci se rapprochent  d e  
ceuxdes ai i t r i :~ niéthodes, ct!eiir iiianiùre d'opkrer a 616 la sui- 
van te : 

Apri.5 prCcipiti~tion du cuivre dniis la solution de sulfate d e  
cuivre par la méthode de llivot, le précipité était lav6 jusqu'à 
élimination de  toute trace di: sulfocynnuie s u r  un  creuset d e  
Goocb, puis Ic cont.cnu de celui-ci k h i t  trait6 par  iinr solution 
chmde  de soude caustiqrie; le ~ii.dcipitiS tl'oxyrliile etnit ensuite 
lavé soigneu~eiiient,  ~ ) o u r  ciilwer le sulfocyanure de soiliuin. L a  
solution précétlrmte, contenant 1'ert:irs de soiidt: et le  siilfocyanure, 
était rendue Fr:irickicriientncidc avec SO$HQi:t titrke avec une  solu- 
tion de per inar i~nna te  d e  potiisse. Celle-ci était titrée avec d u  
sulfate double de fer et d'nrriiiioiiiitqiic, et la valeur en cuivre était 
obtcnuc en inuliipiiarit 1 ; ~  va11:iir cri fcr p r '  0,192 

1 cc. de  K h l r i O k  Ogr.005448 de  fer 

O11 

1 cc. d e  K?ilri04 = Ogr.001046 de cuivre. 
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D'une façon génhrale, b s  résultats ohtenus avec cetto dernirire 
rriéthode sont plus bas que ceux dorinés par  la thPorie, malgré 
l'emploi du facteur 0,192, au  lieu d e  celui 0,1892 qui  corresporici 
à l'équation indiqiiée ci-dessus. 

Les auteurs, en prenant  des quantités diverses d e  soude en 
solution pour dkcoinposer le sulfocyi~nure cu iweux ,  n'ont point 
obtenu d'erredrs sensibles pour la rnêrne quaritit6 de cuivre 
employé. 

Mithode de dosage d z ~  cui~;re par un sel ferrique. - Avec la 
rnc\thode Meade, on précipite le cuivre à l'état de  sulfocyaiiure cui- 
vreux, qu'on attaque ensuite par  la soude causlique pour fornier 
I'oxydule; ce dernier est dissous dans une solution diluée de chlo- 
rure ferrique acidulée par  SOill%u mieux dans une solution de 
sulfate ferrique ; dans ces conditions, il se forine un sel fwreux 
corrcspond:mt B la quantité d'owydule suivant 1'i:quation : 

CU'(OH)~ + FeZ(SO1)" H2S04 = 2CuSOb + 2FeSO" 21190 
Le scl ferreux est ensuite titrk avec une solution de  pernianga- 

n ~ t e  de potasst:. D'rtprés l'auteur, l a  corres~mnrlnnce en frr 
[le cette dernière, multipliée par  1,125, donne la  proportion de 
cuivre. 

Les auteurs ont précipite? le cuivre avec le sulfocyauure d ' a m  
nioriium et ont décornposé le sulfocyanure cuivreux avec NaOI1. 
Ils ont  employE des concentrntions variées d e  cet alcali, et aussi 
des solutions chaudes ou froides. L'oxvdule de  cuivre a été, rl'au- 
t re  part,  dissous dans unt: solution de chlorure ferrique ou de 
sulfat,e ferrique coni.cnant l'iinc cl l 'autre SOLFL2 libre Ils ont aussi 
ajouté un peu de carbonate de soude pour. mettre en Iiberté un 
peu de CO', et cela daiis le but d'éviter loute oxydation par  l'air 
extérieur. 

Rleüdedonne comme facteur 2,125, qu'on doit multiplier par la 
valeur en fer correspond:mt :L 1 ; ~  wlution dt: pcrmangannte (le 
potasse pour ohtenir Ic cuivre, ce j r i i  est conforme à 176quation 
ci-dcssus ; iiiitis les aulcurs, prenimt les poids iitoriiiqiies (ln 
fer = 50,9 et du cuivre = K3,6, coinirie criix-ci sont indiqués 
dans la. ntnivelle table des poids t~toiniqucs pciiir 1905, oril ohtt:riu 
un fxlei i r  égal R 1,138. La table suivante dorine les résulti~ts 
oliterius avec ces deux fticteurs : 

Çonci:ntralion 
d e  lasolution 

XaOH 
- 

1 2 4  p. 100 
2 2-4 - 

3 2-4 - 
4 2-4 - 

5 2-4 - 
6 2 -  
7 2 -  
8 10 - 

Y 10 - -  

Cuivre 
ernployl 
- 

Ogr.0939 
Ogr.093!) 
Ogr.0939 
Ogr OD:3!1 
(Igr 0939 
Ogr.0939 
Ogr.0939 
Ogr.0939 
Ogr.0939 
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Les nos 1 et 2 étaient dissous dans une solution de I g r .  d'alun 
de fer, 25 cc. d'eau et un peu de SObIIS.  

Les nos 3 a 9 Etaient dissous dans une solution de  Ogr.05 de 
chlorure ferrique, 25 cc. d'eau et  u n  peu de  SO'H4. 

Dans le ri0 6 ,  le sulfocyanure cuivreux etail  d&corriposé p a r  l a  
11:ssive de soiide à la tempkrature ordinaire. 

Il est évident que les résultats trop faibles obtenus sont dus,  
non pas k In diff6rcnce des deux facteurs, mais  plutût à d'autres 
causes non déterrriinkes. 

Les auteurs ont refait une  autre  série d'expériences, en prenant 
un plus grand excPs dl: SI:~S ferr iqurs;  voici l m  résiiltnts : 

Concentration 
de lasolution Cu 

Na011 employé 
- 

Ogr.0929 
Ogr.0929 
Ogr.0929 
Ogr.0929 
Ogr.0929 
Ogr.092!1 
Ogr.0929 
Ogr 0188 
Ogr.0188 

F=1,125 
Cu . 

t rouvé Différence Différence 

Le no 10 était dissous daris une  solution de  2gr. de chlorure 
ferrique, 23 cc. d'eau et 2cc. de SOLH2. 

Le no 1 2  étiiit dissous daris une solution de Pgr.5 de chlorure 
ferrique, %cc. d'eau et 4cc.  de SO'lls. 

Les nos 12, 13, 14, 27 et 18  étaient dissous dans une solution de 
Lgr.3 de chlorure ferrique, 23cc. d'eau et 3cc. de  SOb112. 

Les nus 13 et 16  ktaieiit dissous d a n s  une solution de 5 g r .  
d'alun de fer, %cc. d'eau et  3 cc. de SObLl¶. 

En gCriéral, dans ces rlcrriiers essais, les résultats sont d'une 
iiianière générale beaucoup trop élevks, et cela avec les deux fac- 
teurs 1,225 et 1 ,138;  il est donc iinpossible d'obtenir des résu1t;its 
concordants avec cette rriéthode. 

Allalgse de la ckalcopyi-ite. - Dans chaque cas, les auteurs ont  
eiriployii Ogr.5 de  minerai.  Celui-ci a été dissous et Irailé p a r  les 
niéthodes habitur:lleinerit erriploy8es pour les rnirierais de  cuivre. 
Le cuivre a été prkcipité par  l'alurniniuiii, et, après lavage, il a 
été redissous dans AzO3H ; puis cette solution a été additionnée 
d'aininoniaque jusqu'k réaction alcaline, port& & l'ébullition et 
f in ;~ le in~nt  acidifike par  l'acide acétique ; on a ajouté 3 g r  de KI, 
puis l'iode rilis en liberté a été titré avec une solution d'hypo- 
sulfite de soude N/  10. 

ü'un autre cùtC, le cuivre a été détermine par  1ii méthode Rivot, 
c'est-Mire par pesée d u  sulfocyanure cuivreux, puis par  l a  
d t h o d e  dectrolytique, enfin par les deux methodes au  perman- 
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ganate de potasse; dans ce cas, le cuivre était rainené à l'htnt de 
sulfilte de cuivre pur .  Les r6sultats obtenus ont éti: les suivants : 

MCtliode électrolytique MBthode à l'iode 
1--- 

Cuivre t rouvé Cuivre p. l O O  Cuivre trouve Cuivre p. 400 
- - - 

1 Ogr.1686 33,72 Ogr. 1685 33,70 
4 Ogr.1685 33,i'O Ogr.i682 33,64 
3 Ogr. 1685 33,iO 

Méthode MCthode au KMnO' hlkthode a u  KMnO' 
Hivot sur HCAzS sur C U " O H ) ~  - --W. 

Cuivre Cuivre 
t rouvé Cuivre p l O O  tr.ciiiv8 Cuivre p.  100 t rouvé Cuivre p. 100 

Ce tableau rrioriti.e que  la rnéthode ;2 l'iode est celle qui  se 
rapprochele  plus d e  la inéthode i:ler.trolytiqiie, et qu'elle est h la 
fois très rapide et excellente pour la déleririinaliori d u  cuivre. 

B. C .  

IBonaae d u  Longmtènc. - M. P. CREMEIL (E'ng. and. 
mining Journal, 4 904, p. 27). - Essai pre'liminnim. - On attaque 
environ I g r  du  minerai par  20 cc. d'eau régale (3 p. d 'HU et 
i p. dlAzO?H) ; si le r6sidu de l'attaque prkserite une coloration 
jaune, on peut efl'ectuer u n  dosage. 

Dosage. - Ori forid 0 g r .  3 de mirierai ou de riiétal finement pul- 
vérisé dans uii creuset de porcelaine avec 6 g r .  d e  hisulfate de 
potilsse ; on ciiaufl'e doucemerit, puis  on élkve progressivement 
l a  température, en la iiiuiritenant au rouge vif pendant une 
demi-heiirc. ; on p l i~nge  dans la m i s s e  fondue ilne petite tige de 
platine, e t  on laisse refroidir. D'autre part ,  on prépare 100cc. 
d 'un rii61arige de  2 p.  5 d'e;iu ~t 1 p. d'IIC1 (1) = 1,212), qu'or1 
fait bouillir; on enlbve alors la triasse fondue à l 'aide de la tige 
de platine, et on l'introduit dans la solution acide chaude, ainsi 
quc-ce qui peut rester a t taché au  creuset ;  on lave soigrieusernent 
le creuset et la tige, et l'on fait bouillir. 

On ajoute alors quelques cc. d'une solution concentrke de cin- 
choniiie dans  IlCl, et, après  qiic:lqiies minutes ci'éhiillitinri, [in 
laisse déposer le précipité jaune obtenu ; on filtre à la trompe, et  
or1 lave avec de l'eau cuiileriari L i i r i  peu de cinclionirie ; on iritro- 
dui t  le filtreet son contenu dans i l r i  creuset d e  platine; on séche, 
puis on calcine graduelleirient au  rouge vif. 

On rcmplit  ensuite le creuset a moitié d'AzII3; on fait bouillir, 
e t  l'on verse le toul  clans un bechcrglass ; on ajoute un  exces 
d'AzI13 ; on fait encore bouillir ; on filtre; on lave à l 'eau bouil- 
lante  ; on  séd ie le  précipité, et or1 le calcine forteiiient, puis or1 le 
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pèse. La différence des deux pesEes donne l 'anhydride tungsti- 
que W03. P. T. 

Analyse  d m  einieut - MM. W.  IVEWRERROY, R. K. MO- 
RADE et E.  R. M.IC ElEhDY (Cern. a n d  Eng. News, 1904, p. 37) .  
- La méthode suivante a ét6 proposée p a r  u n  Coniité spécial de  
1'8 merican chernical Society. 

Dosuge d u  ciment vrai. - On prklève O g r .5  passés a u  tamis 
100; on rnalaxe avec peu d'eau dans  une capsule de  platine ; on 
ajoute 5cc. d'HU dilué de son voluri~e d'eau ; on évapore lente- 
iiient jusqu'à siccitk, en chauffant jusqu'à 200° ; après  refroidis- 
seriient, on :!joute 20 cc. d'HC1 dilué :L l j 2  ; on fait bouillir 
doucement durant  10 minutes; on additionne de  30 cc. d'eau ; on 
fait bouillir ; on filtre ; on lave ; on  calcine et l'on pése. 

Dosage du  fer et de l'alumine. - On rend la liqueur alcaline à. 
l'aide d'un lkgcr excés d'A@ ; o n  ajoute  quclques gouttes d'eau 
brornée, et I'on fait  bouillir ; les oxydes sont filtres et lavés une  
fois ; on les redissout dans AzOdll  dilué chaud ; on précipite 
par AzI-Ia ; on fait bouillir pendant 5 minutes ; on filtre ; on lave;  
on calcine et l'on pèse. 

Dosage du fer. - On reprend les oxydes de l'opération précé- 
dente par 4 gr.  de bisultate de  potassium, en fondant, pendant  
20 rriiiiutes. au creuset de  on laisse refroidir, et l 'on 
reprend par  50 cc. d'eau ; or1 ajoute 15 cc. de  SOSH3 dilué 2 / %  ; 
on  chauire prcsque à. l'ébullition on lave soigrieuscincnt. Le 
liquide refroidi càt additionrié de  l 0 g r .  de  zinc eri poudre, et 
l'&i titre au permanganate de  p o t i i s ~ e  après  réduction d'une 
heure. 

Dusaye d p  la chaux. - La liqueur, prib ée de fer et d';~luniine, 
est rendue ariiiiioiiiüc.nle, uiieriée à l'ébullition et ütlditioririée de 
20 cc. d'une solution bouillante d'oxalate d';iininoniaque saturée ; 
on fait bouillir pentl;trit 5 ininutes ; on laisse reposer et I'on 
filtre ; on lave jiisqu'à. environ 223 cc:. de  liquide ; on reprend le 
pr6cipitE par  S O ~ l I ~ d i l u 6  nu  t j 4  ; on ajoute 50 cc. d'eau et  10 cc. 
de  SO'HP concentrt!; on chauffe presque 5 116bullition, e t  l'on - - 

titre au pcirnarignniite de  potnsst:. 
IIosn,qe& I B  mngnésie - Si le volunle du  liquide dépasse 

75Occ., on kvapore à ce volume;  on refroidit, puis on ajoute 
I 5  cc. d'AzH3 et 25 cc de solution de  phosphate de soude en 
agitant ; on opére ensuite comme d'ordinaire. 

Dosa.qe de l'acide sulfurique. - On introduit 2 gr. d a n s  u n  peu 
d'eau, additionnée de  1 5  cc. d'HC1 a u  1 i S  ; on fait bouillir douce- 
nient pendant 5 minutes  ; on filtre ; on cornpléte 250 cc.; on 
fait bouillir. e t  I'on précipite p;tr le chlorure de  baryum bouillant. 

- - 

Pour les craies et  les niarncs, on les calcine fortement avec 
Ogr.5 de carbonate de  soude, et l 'on analyse comme pour le 
ciment. P. T.  
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Donflge d o  phosphore et de I'azotc dans lem snbs- 
t a n e ~ n " r ~ a n i ~ n e s  au moyen d o  peroxydc ilc iforlinni. 
- FR.  VON K O N E K  (Zeilsçhrift für nngewnndie Chemie, 1904, 
p, 886-888 et I'harmaçeutische Centralhalle, i905, p .  CGS). - Au 
cours de ses t ravaux s u r  le peroxyde de  sodium, l'auteur a remar- 
qué que, de méme que  le soufre est transformé en acide sulfuri- 
que, le phosphurr: conibirié a u x  matières org:iriiques peut étre 
transforrrié quarititalivcincrit, pa r  corribuçtion de ces subst:mces 
avec uri excès de peroxyde de  sodium, en acide pliosphorique, 
qui,  au  moment oii il prend naissance. s e  cornhirie avec l'excès 
de soiirle i:;tnst,ique exista.nt. pour  fornier le composé Xa3POL. 
L'auteur a essayE ce niode de dosage simple et rapide sur quel- 
ques coiiibiiiaisoris organiques phosphorées, pures, stables et cris- 
tallisées rtkeinment préparkes par le Dr Michaelis, à Hostok; lcs 
résultats qu'il a obtenus lui foril préférer cette niéthode aux 
autres procédés. L'application de cette réaction h 1'an:ilyse des 
produits vkgétaux, au  point de  vue de leur teneur en nuclkine ou 
en lécithine, n'a cependant donnb, en opérant,  p a r  exemple, sur 
Ogr.5 ?i 1 gr. de farine, que des colorations nu (les t i m h l e s  suffi- 
siints pour une recherche qiialitnt,ive. 

L'azote lui-même pourrait ,  pa r  111 rri&rne rk:tction, ètre trans- 
formé quantitc~tivement en acide nitrique, qui ,  des sa naissance, 
se transfosrne en nitrate de  soude. Ce dernier peut étre rBduit en 
animoniaque dans la liqueur alcaline par  In inélhode de 
Devarda et  étre ensuite dosé cornme tel. Des nornlireux essais que 
l'auteur a effectués, en collahoration avec M. A ZBhls, il rksulte 
qiie, s i  I 'nx~da t ion  du wiifre, di] phosphore et même du carbone 
organique, par  uri excès de  peroxyde de sorliuiii, s'effectue dans 
la plupart  des cas coiiiplètenient et f:~cilerrient, il es t  beaucoup 
plus difficile de transformer de la rriéme manière l'azote organi- 
que en acide nitrique. L'azote de la pyridine, de la quinoline ou 
autres  substances Iiéti:rocycl~ques ne peut Ftre trnnsforirié cntière- 
ment en acide nitrique. 11 en est de mèirie de l'azote des substan- 
ces n i t r k s  arnrnntiqiies. 1,es auteurs  ont rernarqiié que la réec- 
tiori se produit mieux avec les sul>stances qui ne contiennent que 
quelques ceriliénies d'azote corribirié. 

Le procédé se recomiriande tout  particulièrement pour  le dosage 
de  l'azote dans les farines. On introduit Ogr.5 de  farine, séchée 
à 100-1030, dans u n  cylindre d'acier bien nickelé, avec 12 gr. de 
peroxyde de  sodiurn et 1 g r  d 'un mélange de persulfate et d'acide 
tar t r ique ; après  avoir vissé le couvercle, on enflamme à l'aide 
d 'un fil de  fer rouui nu feu ; l e  résidu de la combustion est dis- 

e. . sous dans  l'eau tiede, et le nitrate formé est rkduit, par la 
m6thode de Devarda, eri arrirrio~iiaque, qui  es t  ensuite distillée ; 
les essais, contralés p a r  la méthode de Kjrldahl,  montrent que la 
nouvelle méthode, qui  est plus  rapide et  moins coûteuse, donne 
des rdsultats d'une exactitude absolue. 
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Dansdes commuriications ult,t;,rieures, BI. von Konek a rnontr6 
que le carbone et 1'hydrogi.ne des sui)stanceç organiqiies peuvcint 
aussi, par la coinbustiori de  ces sul,st~rnccs avec iin excès d e  
peroxyde de sodium, ètre tritrisforrriés en C C P  e t  [PO quantitati- 
vernent : cet acide carbonioue se  fixe SOLS forme de C0:'Ya"lEs sit 

naissance. Pour 11:s matières coriteri;iiit jusqii'à 60 p .  100 de  cnr- 
bone, un emploie Ogr.5 de substarice, et, pour celles qui  eri con- 
tiennent davantage, Ogr.33 seulerrirtrit, et, dans les d e u s  cas, 
22gr. de  peroxyde d e  sodiurn. La réaction se fait Cgalernent 
dans un tube d'acier ou un crcusct di: riiclrel, à. couvercle vissé. 
Pour la disaolutiori e t  le Inviigc du  creuset, on ne doit eniplo-ycr 
que de I'enu parFaitenient exempt(: de CW, c'esl-i-dire hieri 
houillie. La t,ericiir en COe di1 peroxyde de sodiuiii a 6t6 rl6tmrni- 
née et est A coiisidi.rer dans  1'r-mplo; de  la méthode. Le peroxyde 
rie se transforine presque pas a\;ec le lernl~s, s'il est coiiservt': 
dans un vase bien clos. 

Le dosage de l'acide cal honique dans  la soliition rie dorine pas 
de résultats s é r i e u ~  p a r  les rnéthotles titrirriétriques ; on obtient 
une cxactitutlc nbsolk: eri op6rant par précipitalion i l'aide (lu 
chlorure ile baryum et en pmarit le carhonitte de hitryte fornié. 
L'iluteur emploie I n  iii6Lhode par dilf6renr:e. II précipite l'acidc 
carbonique pxr lin excès d'une solution de chloriire tlc haryuril 
contenant i O l s r . 6 7  BaCIP + 21t20 par  litre : 2 cc. = Ogr.OXli, e t  il 
dose l'excès l'état de: suIfrite de 1)aryte. La rnéthorlc doiirie ainqi 
de très bons résultats. 

L'hgdi-ogboe des matières organiques est transforrnt! en eau 
sous l'action d ~ i  pcrosyde de soriiiirri. II est difficile de trouver 
une méthode appropriée à ci: dosi~qc,  l'eau se dkcornposnnt dEs 
sa naissance et  forrriant SaOi-1 sous l'inlluerice de l'exc:ès de  
peroxyde de  sodium. C. F. 

Dosage rapide de l'acide RI-sénieun. - RIM. CASPARI 
et SI,'PP.iN (Phiivvzacezctictd Rcaiezc, 1905, p. 334) .  - Première 
m.éthode. - Uissoiir1i.c 2 chniitl l'iiciile arsériieus dans 20 cc. 
d'HCI B 20 p. 100 et 20 cc. d'(:au (kritclr l 'éhnllition); neiit.ri~liser 
exiicteirierit la s o u t l ~ ,  en prGsenrc tic la p1it;llkirie du phthol  
comrne iritiicxteiir; :~joiiter 20 rc .  rlc soliition saturée tle himrbo- 
natr de soudi: et i i twr  k l'iotli: t1i:ciiioririal. 

Deuxievne mi;/hode. - 'CIiauSfor 1';iritlc arsririieus dans 0 1 0 ~ .  
d ' ca~i ,  wiis altr:iritlrti 1'i:l)rillition ; :Ijoiitnr de la solution tle soude 
5 10 p.  100 jiisyii'ii. tli~solutiori rniii11IBt,e; ric?iitrillisc.r avec 
SO~I1"nor.iii;il ; ajoiitcr 2Oi.r. tlc solution siitiirée de  bicarbonate 
de soiidc et titrer k I'iotlc d6cinori1inl. 
Troisiime melhode. - 1)issoudrc 1':lciilc iirsknieiix I'Cbullition 

dnris iiric soliitiori ~ i ~ t i i i . ( ' ~  de bicni .honi~t~ de soiide; ncwtr n 1' iser 
au rnoycn de S O L 1 l % ~ ~ ~ ~ i ï i i ~ l  ; .jouter 10cc. (le solutiori satur ie  de 
hicitrhonat.e de soude et  ti trer à l'iode décinoriilal. 
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Ces trois méthodes donnent des résultitts semblables ; la 
deusiéme ni6thode est l a  plus rapitle. 

-4. D. 

Skpnrntion qoantitatlve d e  l'acide riilloique e t  di1 
fluiir. -hl .  F. SEEIIANY (Zei t s .  f .  annl!jt. Chrne., 1909, p. 3 4 3 : .  
- Pour doser l'acide silicique eri préscirice du  fluor, or1 doit avoir 
recours a u x  inéthodes basées s u r  l a  précipitation de  l'acide sili- 
cique de la solution alcaline. D'après les essais de  I'i~iiteur, ln 
précipitation de l'acide silicique, sans évnporatiori consécutive (le 
la solution, ne donrie pas (le rksultats sixtisfais;ints, par suite de 
In solubilité de l'acide silicique hydraté  colloïtlnl ; I'atldition d'un 
sel nentre diminue cette solulditk, sans toutpfois l'cmtravc~r coin- 
plhternent. Lü méthode de Ber'zclius, bitsée s u r  1ii pr'8cipitülioii 
de  l'acide silicique au moyen d'une solution ainmoniacale de 
zinc, bien que do11n:tnt des réçul tat ,~ tres apprécial~les, est fort in- 
commode, parce qu'elle nécessite l a  reprticipitation de l'acide 
silicique du  précipité zincique ;tu moyen d'llC1. 

Par  coritre, une solution d'oxyde de mercure dans le carlmnate 
d'ainmoriiuin convient pnrfaitcment R In. précipitation de I'nrirle 
silicique. parce que le précipité ainsi olitenu donne. par  simple 
calcinstiori, de la silice pure .  Ori prépare ce réactif (16: la mariiPre 
suivante : on prép t~re  de  l'oxyde de mercure réceinnient prkcipitd 
et lave ; on en introduit autarit qu'il peut s'en dissoudre daris la 
solutiori tic carbonate d'airimonium pr6pnri.e selon Schsffgotsch, 
c'est-&-dire contenant 150 p. 100 de carbonate tl'ainrnoniuiri. 
Pour  l'essai, on neutralise avec lICl la solution contenant de 
l'acide silicique et du fluor, e t  l'on ajoute assez d u  rkactif merpi- 
riel pour  qu'il g en a i t  200 cc:. p r  0 3 . 2  de silice corilenuc: ; on 
h a p o r e  la solutiori S siccité a u  bain-rii:irie ; ori reprend le résidu 
sec p a r  u n  peu d'eau, et l'on filtrt: le précipité. Le filtratuin, 16,gé- 
rerncrit alr:alin, est neiitralisé avec HCl ; on l'acltlitionne (le 20 il 
20cc. de  solution mercurielle ; on ~~~~~~~~~~~e ?i siccité, 1:t l'on traite 
le r6sidii sec coinme pliis h a u t .  I,c,s deux prP.c:ipil.és sont. intro- 
duits encore humitles dans  un creuset en platiiic:; on les chauffe 
d'abord avec préc:iutiori, puis on calcirie dusqu'h poids constant. 

L'tXude des divers proc4dés précoriisés pour le dosage du  fluor 
ont dorini. les résultats suivants : 

Le proc6rli: de Berzelius, hase s u r  lit précipiti~tion du  fliior 
sous forme de fluorure (le calcium, a été reconnu cornirie doiinant 
des résultats tres incerlains. 

Le procCdé de Fresenius, dosant le fluor sous forme (Ir, fliioriiie 
rle silicium, qu'cm recueille d m s  des tubes cri Li, reiiiplia eii par- 
tie cl(: ponwhuiiiirle,  eri partie de chaux sotléci, soit avec du verre 
concass6 arrosti de SO+H2, periiiet d'ohtenir (le lions rcisultnts, en 
elilployarit SO;H2 à 98 p. 200 et poursuiviint l'essai jusqii'a ce que 
les tubes d'absorption n'augirientent plus d e  poids. 
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La méthode d'GEttel, recuciillant le fluorure de silicium sur le 
mercure, est utilisable, k condition de ne pas opérer sur plus de  
Ogr.20 dc fluorure et de n'eniploycr que S04Ha B 98 p. 100. 

Le procédé de Carnot, consistant à faire réagir le fluoriire de 
silicium sur une solution de fluorure de potassium, piiis b peser 
le fluosilicate d e  potassiiim ohtcnu, donne des résu1t.at.s satisfai- 
sants. 

La méthode d'offerniann est moins coriiplicpée, tout en don- 
nant des résultats convenables : 11: fluorure de siliciuni est dirigé 
dans l'eau, puis l'acide hydrofluosiliciqiie fornié est titré avec la 
potasse : 

I12SiF6 + GKOH = 6KF + Si (OH)b + 21120 

1)'après cette Pqiiation, Icc. (Ir potasse normale = Ogr.019 de 
fluor. 

Comme indicateur, l'auteur prCcoriise la phénolphtaléine. 

Détermination do P e r  métellique dans le fer 
rédnit. - M. lellrll'. BARRIWATER (Zeits. f .  anal. Chom., !905, 
p. 341). - Le principe de ln rrikthodc est d'attaquer la produit 
par SO"liz et de mesurer l 'hydroghe dégagé. 

L'auteur a imügini: l'appareil suivant : Ç est un ballon d'envi- 
ron 400 cc., fermé par u n  bouchon en raoiitchoiic, qui est traversé 
par 2 tubes; l'un de ces tubes, A ,  conduit à un appareil produc- 

tmr  d'hydrogè~ie; l'autre, B ,  est relié, au moyen d'un tube en 
caoutchouc, iiu vase r1icisuct:iir 1) : ce dernicr a unc capacité d'en- 
viron 500 cc., et, pour qu'il ne soit pas trop long, il  prherite à sa 
partie supkricure une houle d'environ 200 cc. de capacit6. Le 
vase mesureur est rempli d'eau au iiioyen du flacon F, lequel, 
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a u  moyen d'un caoutchouc avec pince, est relié au tube I l .  Lc 
traiteinent do 1ii substancc se fait dans lc hallon C, dans lequel 
on inet SOLIJ" 20 p. 100 ; Ç et 1) se trouvcnt dans des tiiiins 
d'eau ?t la tt:mpkritt,ure ordinaire. 

Au début, on remplit  D avec de l'eau jusqu'au zkro qui se 
trouve s u r  1ii boule de In partie suprkieure, et, par A,  oii fait 
entrer un  coiiritnt d'hydropéric, qii'ori fait sortir par  le robinet B, 
afin de chasser l'air et d'évilor une oxydat.ion du fer pendant 
I'opériitiori ; on pCsc Icproduit dans iiri  t i h c  fcrnié (environ 2 gr.) ;  
on l'iritrorliiit en C, en oiivrarit le 1)ouchori et eri le fvrinant toul 
de suite ; eri riii'ine temps, on fcrrne tous les iobincts ; on retire 
Ic ballon di] hnin cl on le chauffe avec pr6caution d'abord, puis 
jusqii'à 1'él)ullition ; 1 ~ :  gaz ar'rivc tlitns le résrr,v»ii. I), qui préserilo 
à sa  partie inf6rieiir.e une boiile tl'iine capacité de 200 cc. envi- 
ron. 

T ~ o r s q u d c  d6g:igerrient d'hytlrogi.ne est terrniné, on refroidit 
doiiceriient C ,  t,andis qu'en 1) on f;tit venir de l'eau par 11. 

Dans Ic tuhe gradue, on amène I'e;ru ;tu niérne niveau dans Ieï 
tleiix l)ranc,ties, de niariikre qiie la  pression dans l'appareil soit 
Cgitle B celle de  I'extt!rieur ; lorsqui: Ii: riiveiiu ne  cliittige plus. on 
lit le  volume^ la teiripérature du bain d'eau et In prcssion haro- 
rriétrique. Soit v le volume, t la tonip6r;tture, b la pression atiiios- 
phérique. e t  c la pression rle la vapeur  tl'ei~u saturée ; on a alors 
le volume réduit : 

E n  appelant r Ic vo l~ ime d'iirie molécule-gritrnriii, i l ' hydr .ogh  
= 22388 cc. et m le poids (le ç u h ~ t ; ~ r i r e  eniplogée expi.in~é cn 
iriilligrarnrnes, la formule siiiv:inte tlonrir: 1 i ~  proportion ceritesi- 
male de  fer : 

Cet iippitreil peut 6ti-e employb. poiir l'essai de la poudre de 
zinc. 1 , .  C .  

Dosage d e  I'altléliyde formique dans  l e s  pantillen 
aïe trionyrnétliylène. - M .  Ir: 1)' ERNST R&T (Zcits. f. 
a i ig~u l .  Cl~enlie ,  1906, p .  238).  - Le dosage de I'altliihgdc forini- 
que p;tr 11.s proc6tli.s de  h l \ l .  BIank cl Firikenhciner ou de 
RI. M'oif'f' nc don r i c~ r i t ] ) i ~~o~ i , j o i i r s  tics r6~uItiiLs çntisfiiisarits. Tout 
tl'ûl)ortI, il est rikessitire que les solutions rioririiiles h eiiiplojer 
soient pr6p;iri.e~ tl'iine fiqon tolite p;irticiilikrc; en second lieii, lii 

irioindre erreur de 1i.ctui.e influe considérot~lement sur  les résul- 
tats (dans la niéthode de Ularik et Firikr:ribeiner, O cc. i O  doriiie 
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une erreur d'environ 0,6 p. 100, et,  dans celle de  Wolff, environ 
3 p. 100) ; enfin, le virage avec le  tournesol ou avec l'orangé n'est 
pas très net. 

Pour éviter ces inconvénients, l 'auteur indique le procédk sui- 
vant, dans lequel il erriploie une plus grande quantite de subs- 
tance, des solutions normales et la phénolphtaléirie. 

Dam un vase d'Erlennieyer d'environ 2:jOcc., surniont6 d'un 
entonnoir, on introduit I gr.9 à. 2 gr. de substance pulvérisée ; 
avec une burette dc 75 cc.,  on fait toiriher 70cc. de  NaOIl norrriale, 
et en m h n e  temps par  un  jet'd'eau on fait tomber dans I c  vase 
le trioxymkthgiène qui  a pu rester sur  l'entonnoir ; après quel- 
ques minutes d'agitation, la soude dissout tout  le trioxyméthy- 
Iéne ; on introduit alors 9 à 10 g r .  d'eau oxygénée pure230  p. 100 
exenilite d'acide ; l'eau oxy@iée doit ètre introduite très lente- 
ment (une heure) de nianière 5 éviter tout échauffement ; on 
abandonne ensuite pendant 2 heures environ ; finalement, on 
c h n u k  doucornent le vase, toujours surmonté de  I'entonnoir, 
jusqu'k ce qu'on arrive à. l'ébullition, afin de  détruire FI202 en 
excès ; on enlève l'entonnoir ; on le lave ; on met une ou  deux 
gouttes d'une soliilion alroolique de phFnolphtalhne ; on fait. 
tomber un léger excès de S04112 normal, et I'on revient avec la 
Ka011 normale. 

1 cc. KaOH norniale = O g r .  03  de  trioxyniéthylène. 

Avant de filire un litrage d e  trioxyinisthylène: il est utile de 
faire un essai qualitatif pour  s'assurer si le produit ne contient 
pas d'alcali ou d'acide. 

.1. cet effet, on en met une pastille dans l'eau chaude, et I'on 
ajoute quelqiics gouttcs de phénolphtaléinc. S'il n'y a pas de 
coloration, on ajoute une goutte de NaOH N/10; dans le cas 
d'une coloration, il n'y a pas d'acide. Si le contraire se  présente, 
c'est-&-dire s'il y a i i r i  ;~lciili ou u n  acide, il faudrait les t,it,rer et 
en tenir compte dans le calcul pour le pourcentage du trioxymk- 
Lliylène. L. G. 

Uornge de lu ranlliiue. - M .  J .  1f:iNIJS (Zeits. f .  Untersu- 
chztng der Nahrunqs. u. Genussm., 2'308, p. 583). - J,a solution 
aqueuse de vanillirie donne, avec l'hydrazine de  l'acide m.  nilro- 
lmzoïque, uri produit crist:~llisé de vanilline-m. riitro-benzhy- 
drazine ; ccttte propriété a 6té utilisée par  l'auteur pour doser la 
vanilline. On prend de Oçr.05 à Ogr.13 de vanilline, qu'on dis- 
sout dans 50 cc. d'eau ; à. cette solution on ajoute 10cc.  d'une 
solution aqueuse contenant de Ogr.1 fi Ogr.55 de  nitrobenzhy- 
clrazide dissous & chaud.  Le mélange est agité de temps en 
temps, et le précipité formé est filtrk, après  un repos de  24 heu- 
res, dans u n  creuset de  Gooch ou sur  un filtre e t  séché & 100-1050. 
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On obtient la vanillirie en multipIiant par 0,4829 le poids ainsi 
obtenu. 

Pour faire l'essai de  la vanillc, on en traite 3 gr. par  N c c .  
d'éther, et l'on fait l'extraction pendant 3 heures ; or1 chasse 
l'éther en chauffant L GO0 environ ; on reprend le rPsidu par uii 

peu d'éther ; on  filtre dans un ballon d'Erlenmever ; on  lave le 
filtre avec de l'éther, et I'on chasse de nouveau l'éther. 

Le résidu est repris  par 30 cc. d'eau, et, pour  dissoudre la 
vanilline, on laisse pendant 1,/4 d'heure environ au  bain-marie, 1 
une température de 600 ; on agite fortement ; on ajoute lc nitro- 
benzhydrazide, et I'on continue comme plus h a u t ;  avant  rle filtrer 
le précipitk, il faut l'agiter au  moins  trois fois avec d e  l'éther de 
pétrole, afin d'enlever la matière grasse, e t  la solution éthérée 
es1 jelée sur  le creuse1 de  Goocli ; avant  (le sécher le précipité, 
on le lave encore avec de l'kther d e  pétrole. Au lieu d'employer 
I'Bther pour .l'extraction de  la  vanilline, on peut employer l'alcool, 
qu'on cllasse ensuite avec prBcaution. La séparation quantitative 
de la vanilline n'est pas g F n k  p a r  les acides benzoïque et snli- 
cylique, ni par  les différents sucres reducteurs. La présence d'au- 
tres alrl6hydes rend le  procédé inapplicable. 

L. G. - 
BIBLIOGRAPHIE 

Heoherelies siir les huiles minérnlee, les graisscn, 
leurs coiiibiiiaisous et lem huiles ale grirlssage. - 
1 volurne de 400 pages, par le Dr D. IIOLDE. 2' édition, avec 99 figures. 
(J. Springer, mediteur, 36, hlonbijouplalz, Berlin). Prix du volume 
relié, 20 rriarcs. - L'irriportarice rie ce1 ouvrage et le cadre trop res- 
treint de ce recueil ne nous permettent pas, notre grand regret, d'en- 
trer dans le dctail des chapitres qu'il contient, et nous nous borne- 
rons A indiquer la division d e  ce travail, qui résume les connaissances 
actuelles sur cette question, tant au point de vue des recherches de 
laboratoire qu'au point de vue industriel. 

L'ouvrage se divise en 4 grands chapitres, divis& eux-mêmes e n  
plusieurs parties, qui correspondent aux principales fainilles des corps 
étudiés. 

Le premier chapitre comprend : A .  Pcitroles bruts; B. Benzines; 
C.  Pétroles légers; 1). Derives des pétroles servant au nettoyage; 
E .  Iiiiiles gazeuses ; F. Trarisforinal.ioris des huiles ; G. Huiles de 
chauffage ; 11. Huiles de graissage ; J. Recherche de la consistance 
des huiles de graissage ; K. Dissolution ou émulsion des huiles miné- 
rales; L. Paraffine ; M .  Vaselines ; N.  Hrisidus de distillation ; 0 .  Con- 
duite du travail des huiles naturelles. 

Le second chapitre a trait aux goudrons et aux bitumes. 
Le troisiéme chapit,re comprend les graisses saponifiables : A .  1Iui- 

les? et graisses animales et vegetaleu; B. Cires. 
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Le quatriéme chapitre est consacre aux produits industriels dérivtis 
des corps gras saponitiables e t  des cires : bougies de stéarine, savons; 
dégras, linol@uin, etc. 

Ainsi que nous l'avons dit plus haut  et  comme o n  peul s'en rendre  
compte par ce sirnple exposé, on voit que cet ouvrage coiripre~id tout  
ce qui se rapporte aux corps g ra s ;  les questions sont traitées au point 
de vue industriel de  la façon la plus générale ; les derniers perfection- 
nements sont passes en  revue ; de norribreux brevets sont décrits ou 
indiqués ; enfin, des figures ou des schemas complètent les descrip- 
tions d'aooareils. 

1 L 

Ali point de vue scientifique, l'aiiteiir passe en revue les diverses 
m6tliodes de recherche ou de dosage ; les appareils sont  décrits minu-  
tieusement e t  quelquefois aussi représente's par des figures; des 
tableaux rticapitulatifs permettent rl pr?rnii.re vue des classifications 
rapides et  peuvent aider les recherches de laboratoire. 

Ajoutons enfin que I'oiivrage est cninplritti par une  6tiide bibliogra- 
phique de la question, des tables de  correction et  thermométriques, 
une table dcs matières et deux tables par ordre alphabétique, l 'une 
des différentes questions traitées, l 'autre des noms d'auteurs. 

L. L. 

Travaux da l a b o r a t o i r e  de ohi tn ie  a n ~ l y t i q o e  de 
I'Fniversité d e  G e n è v e .  - Années 1904-1905, par M. le 
Professeur DULAC. - Cet intéressant volume renferme les travaux 
suivanLi : 

Etude de l'action des siilfates alcalins sur les phosphates tribaryti- 
ques, par hl. Corcelle. 

Sur un nouveau colorimètre et sur  l'analyse colorimétrique de quel- 
ques substances, par hl.  Rarlli . 

Etude crit,iqiie des diffërentes méthodes de  dosage du fer et de 
l'alumine et  de leur séparation quantitative par formation d'alumi- 
nate, par M. Bornand. 

Etiide critique sur le dosage du bismuth et  sa séparation d'avec le 
plomb, par M. Balavoine. 

Sur les méthodes de titralion de la soliition de permanganate de 
potasse, par Nîvi. Cantoni et  Hasadorina. 

Sur une méthode de séparation de l'arsenic, par  M M .  Cantoni e t  
Chaiitems. 

Sui. la d6coinpositinn des carbonates alcalino terreux par  les clilo- 
riires alcalins en prksence de l 'eau,  par  MM. Cantoni et Goguelia. 

Sur la solubilité de qiielques succinates melalliques et  terreux dans  
l'eau, par M N .  Cantoni et  Diotalevi. 

NOUVELLES ET RENSEIGBEMENTIS 
VIe  Congrès  interoat ionl t l  de c h i m i e  a p p l i q u é e  de 

Rome,  1906. - Nous informons nos lecteurs que la date de l'ou- 
verture du Congrés de Roine a été changée, & cause de l'inaiiguration 
de I'Exfiosition de Milan. II se lieniira du 25 avril au 3 mai 1906. 
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Nom rappelons que la cotisation des memhres d u  Corigrés est 
fixée a 20 fr. poiir les hlessieurs et  B 15 fr. pour les Daines. 

Les langiies admises sont : l'italien, le francais, l'anglais et I'allc- 
m a n d .  

A l'issue du Congrès, il y aiira deux excursions ofticielles, qui se 
feront en rrifiime Icirips. L'urie A. Naples et eii Sicile, où l'ou visitera lm 
salines, la fabricatiori di1 vin de  Marsala, et  lt-s solfatares; I'aiitrr: a 
l'ile d'Elbe, poiir visiter les hauts fournaux et  les suf/iani d'acide 
borique. 

A.joutons que les Compagnies de clieinins de fer italiens ont con- 
senti  en faveur des congressist~s une réduction de 40 & 60 p. 200 sur 
leiirs tarifs, vnlablr: pendant  dciix mois et permettant de visiter isn- 
liment n'importe quelle partie de l ' l h l i e .  Pour cela. il sera remis A 
cliaquc congressiste un livret contenant vingt coiipo~is. 

On peut dire. di!s aiijoiird'hiii, que le succks du Congrks de Home 
est assure. Nous espérons que la France, comine dans les precédcnts 
Congres, y sera au  premier raug, par le nombre de ses adhérents et 
par les travaux qu'ils prksentcront. 

Nous prions donc les chimistes français de vouloir bien adresser 
les titres des communicat.ions qu'ils se proposent de faire, soit direc- 
tement  a If. V. Villnvecchia. secrtitaire general du Congrés, 34, via 
della Luce. Hoirie, soit h 1'Associatiori des cliirriistes de siicierie et 
distil.erie, 156, boulevard Magenta, Paris, od l'on peut se procurer le 
progranime definitif. 

DEMANDES E T  OFFRES D ' E M P L O I S .  
Nous informons nos lecteurs qu'en qualité de secrétaire général du Syn- 

dicat des cliimisles, nous nous chargeons, lorsque les deniandes et les 
offres le permettent, de  procurer des chiniistes aux industriels qui en on[ 
I~esoin et des places aux cl~iniistes qui sont k la recherche d'un emploi. 
Les insertions que iious fais0n.i rians les Annales sont ahsolumerit gra- 
tuiles. S'adresser A M. Crinon, 45, rue Turenne, Paris 3". 

Sur  la demande de M. le secrétaire de l'Association des anciens élèves 
de l'Institut dc chimie appliquée, nous informons les indusiriels qu'ils 
peuvent aussi deinander des ctiirnistes en s'adressant k lui, 3, rue Rliclie- 
let, Paris (Ge) .  

L'Association amicale des anciens dlhvos de i'lnslitut national agrono- 
iriique H S ~  a 111811iii chailue itnnile d'offrir i MM. les indusi.riels, chi- 
mistes, etc., le concours de plusieurs ingénieurs agronomes. 

P r i h  ii'iii1ri:sst:r 11:s iIc:riisrid~:s an si@: social di? I'Assn~:iatiori, 16, rue 
Claude Bernard. Paris, 5 * .  

27 ans, ex-chef di: fa11ric:afion ditris nsirie de siipt:rptiiis M e  CHIMISTE d'acide sul~urique, d'acide asotique et d'acide ckiYorhy: 
drique, avant 5 années de pratique industrielle, deuiar.de eniploi daris 
laboratoik ou indiist,ric. Bonncs rCfCrenccs. - Ecrire ii M. Vincerit, 36, 
rue de Pont,enay, à Vincennes. 
CHIMISTE licemir i is  sciences, dipli)nie de la Faculte des sciences, 

connais.;ant l'anglais et  l'espagnol, cherche situation dans un 
laboratoire ou dans I'iiiilust,rie, en France ou à 1'Etranger. - S'adrcsscr 
à M. d'André, 83, rue Lemercier, à Paris. 

Le Gérant : C. CRINON. 

U V A L .  - 1MPRIMERIE L. BARNEOUD ET C'' 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Noie sur 18 niBthode des indlccs nr&cnllques 
pour In reclnerclie du coco d ~ n s  Ics I~ciirrerr, 

Par M FERDISASU  JE^. 

.\I. \V~-sni;~ii, de l'Universit6 de Leyde, ct le doctcur lleijst out 
~ ~ ~ ~ i i s é ,  pour lit recherche d u  beurre de coco mél;~iigB au beurre 
ile vnrhe, une nouvelle mC.thoilr, dite des iiidicss n~yelz l iq ices,  que  
13 RPCM scientifiyue d ' l y g i t n e  alimentaire a rapportée dans  son 
Iiiilletiii no 5. 

Cette iiiilhotle dérive des t ravaux c:siJ(:uti.; piir Oi,la Jciiseii e t  
liiescher sur les propi'iéttis des sels argentiqucs des acides griis 
~olat i ls  solubles dans l'eau et-repose s u r  ce principe que,  di~ris 
Irs I~eiirres purs, les acides volatils prtkiliilüldes p:ir I'nzotntc 
d'argent en solution neutre, provenant tlc In saponifiration de 
Scr. (le beurre, sonlentrainés dims les premiers i lOcc.  di: distilla- 
tiiiii, r111'on rcmeille coriforinéirient à la méthorle Reichcrt-Meissl, 
tnildis qu'avec les lxurres  cocotés, le hcurre de  coco étant riche en 
acides cnliroïqiii: et capryl iq~ie,  ces acides nc sont p i ~ s  eiitri~inés 
cmpléteincnt tlniis les 110 de  distill:~tuin. Si duric, a p r h  avoir 
dpterininé l'indice Ilcichert sur  5 3 .  de beurre et déterminé I'in- 
dice w p t i q u e  tlu tlislillnturri représentant 110 cc., ou filit une 
seconde déteririin:ition de  l'indice lteiclieit, su r  une rioiivelle 
prise d'essai de > s r .  de  beurre, qii'on recueille 300cc. de  distit- 
I;ituin et qu'on en cléterniirie l'indice argentique, ce second indice 
sera toujours égal ou inf i r ieur  au preiiiier indice aB6rerit A 
llOcc. de distillatuin, tandis qu'avec les beurres cocotés, le 
beconcl indice sera toiijours supérieur a u  premier. 

Les indices argeritiqiies représentent le iioiiibre de  centimétres 
cubes (le solution nornxilc déciiiie d'azotnte d'argent employés 
pour la prkipitntion de  chaque rlistillatum, prSalableinent neu- 
tralisé par l'alcali  di^' '11ue. 

L'intcrét de cette méthode consiste surtout en ce qu'elle ne 
fait intervenir qiic In valeur absolue de l'indice argeniique, sans 
qu'il y ait à tenir compte des minima et  inrixinia d e  composition 
des lieuries pars, ni dcs 11euiws dits arioriiiaua. 

Les auteurs ont vérifié leur méthode en l ' i ipp l iqu~i t  t 12 beur- 
res piirs et ii ces m h e s  I~ei i rrrs  :idditionnés de  5 et 10 p .  100 
delxurre  de coco, et le?; résiillalsi~u'ils rnpl~ortent  sont tres con- 
cluants. 

A V R I L  1906. 
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Cette méthode exigeaut denucoup d e  temps et henucoiip de 
soin, j 'avais pensé qu'on paurrai t  l 'abr lgec corisidCrahlern~nt si 
l'on déterminait les deux indices nrgentiques s u r  une seule sapo- 
nification, en recueillant d'abord 100cc.,  puis  en ajoutant en 
deux fois 200 cc:. d'eau dans  le ballon, et e n  pouvçant la distilla- 
tion de façon & recueillir u n  second et un-. troisiitme distillatiiiii 
de chacun IOOcc. En adrlitionnfint le  premier indice argc.iiliqiie. 
fourni  par  le premier rlistillntnni nvcc l'indicc nrgcintique foiirni 
par l'enseni1~le des deux derniers distillatum, on devait obtcriir 
u n  soconrl indice argentiquc. E n  a p p l i q u m t  cette inodificatioii 
u n  kmirre pur ,  nous nvoris o l ~ t m ~ i  : 

Iiidice argentique (lu preniier distillatum . . . . 6.07 
Indice argentiquc d u  second et d u  troisiéme distilla- 

tums  rkunis . . . . . . . . . . . . 2 , i  
soit, pour les 3U0 cc. dc.distillatum, u n  indice total de 6,47, (le 
beaucoup supérieur a u  premier. . 

Avec u n  beurre doririilrit, pa r  1i1 niéthode dcs auteurs : pre- 
mier indice 3,06 et second indice 4,9J, nous avons tibtenu : pre- 
mier indice 4,Ei rL second indice 7 ,3 ,  en additiorinnnt les indices 
des 3 distillalums. U m s  les btwrres purs, les acides précipitables 
par  l'argent n e  sont donc pas eritraîrih eri totillité dans le pre- 
mier distilhtiim, et la soliil,ilitC drs sels d'argent.est un fnctriir 
important ;  il est donc csse11tii:l do prat iquer  la méthode coiifor- 
mément a u x  indications spécifiées piir les auteurs  (1). 

.Ayant eu i~nalyser ,  coiilradictoirement avec un  expert offi- 
ciel pour  l'analyse des beurres pnrliculièwment compéberit et 
trés a u  courant d e  la  niéthode des iritlices, argentiques, douzc 
échantilloris de  beurres suspects, j'ni CU l'occasiori d'6tudit.r la 
méthode des indices argentiques, conjointeineut avec la mélliode 
de MM. hlunte et  Coudon et avec les prochlés généralemenl cm- 
ployés pour l'analyse des beiirres. I'oui les douze échantil- 
lons, I i i  n1Çthode des indices argentiqiics ü tloriné des résiiltnt~ 
ni.galifs, quiint & la pri.sc.rice t l i i  coco, le second indice aipiiti- 
q u e  ayant toi~,jours été inf6ricur au premier- La canclusion dr 
l'expert officiel a ét4 pour Ics tlonzc échuritillons : Beurres pius 
anormnux, absence de beurre de c m .  

Ayant, de  mon côté. obtenu, par  In méthode de MM. RIuiilz et 
Coudon, des rapports  de 33, 36, 2 6 ,  39, 31, 22, 27, corifirmnnt 
les anoiiiülies d'autres données analgtiques, j 'aurais dû  conclure 
à beurres fdsifiés par  graisses étiarigèrw, co~itti~iilriL du coco, si 

(1) La tlcscription pub116 dans la Revue srienli/7pue dJhgyit;ne alime>i- 
tuire cciriiiml des d o n n i m  errurikes que les ctiiiriislt:~ muront rectifier. 
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les indices argentiques n'avaient piis intliquP, nettement l'nbsence 
de beurre de coco. 

Comme exemple, je m e  bornerai rapporter  les analyses des 

. . . . . . .  Dli;orCfractomàtre. 
Indice de sctponification . . 

. .  l n d i r ~  Reirhrrt-Meissl.. 
l'reniier indiceargrntique. 
Deuxième indice argen- 

tique .................. 

Annlyse 
de 

l'expert offlciel  

RIÉTHODE MUETE ET ÇOCDON ( a n d y s e  F e r d i n a n d  Jean). 

Analyse 
de 

Ferdinand Jean 

Acides solubles en acitlps huiyriques 1 4.81 / 4.50 
Acidas insolubles D n . . . . . .  4.76 4 , i 4  

1 1 3  

En présence de  conclusions aussi contradictoires, il était néces- 
saire &e rechercher si Ics indices argentiques permettent, dans 
tous les cils, d'iniiriuer les autres r6sultiits analytiques et spkcia- 
leirient ln nikthode de MM. Muntz et  Couclon. La niéthode des 
intliccs argentiques peut,  en eflet, convenir parfaitement pour 
dPcclcr In prksenrx; du  l imrre  (le coco rhns  un  beurre r:t se  trou- 
v(,r en ditfaut lorsqu'il y a addition concomitante d'autres ma- 
tiéres grasses, cornme c'est le CU gdnitrül, les fraudeurs sachant 
filire des riiélnnges de corps gïïts dorit les indices se corrigent 
riciproquement de façon ii diirouter l'analyste. 

Pour diicitler l i ~  qucstion, j'üi ajouté à d u  beurre frais d'lsigny 
pur,  fondu et filtré (oléoréfractoiiit:tre, 30; Reichert, 31,5), 
IO p. 100 d'un iiiél;mge de  graisses tr2s en~ployé par  les frnu- 
deuis et dorit M .  llotton a fait connaître l'analyse, et j'ai préparé 
un second échiintillon d u  ~ n h e  beurre avec 10 p. 100 d'un mé- 
Inrige de niütiéres grasses dans  leqiiel le beurre de  Karité rem- 
plarait une partie d u  beurre de coco. 

acides insolubles 
Ral)~Ort  X 100.. . 
hlar iscope,  plaque. . . . . . . . . . . . . . . .  
Conclusion : 

36 

arioririal ariorrrial I P6 
Beurres f'alsifi8s par graisse' 

étrarigéres conteridnt du  coco 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Milongc no 1 (d'après Ji. Hotton). 
Beui-re dc coco épiir6 . 34 parties 
OlCo . . . . . . . . .  30 - 

. . . . . .  Neulral lnid 31 - 
. . . . . . . . .  IIuilc 5 - 

. . . . . . . . . . .  UIéofrarloinClre 
. . . . . . .  Indice de saponification. 
. . . . . . .  liidice d e  lleiclierl-blcis~l 

. . . . . . . .  Acides volalils soliililes 
. . . . . . .  A-irlcs vololils insolulilcs 

acides volalils insol~iblcs nrippoit 
ocidcs volalils so1iit)les ' ' ' 

fourni les résultats 

011 voit ' l u d a  111élliotl(r de MM. Jliiiilz i.1 Coiitloii a iielteiiient 
indiqué l i t  fiilsific;itioii lit lit pi-éscliice (lu I)curre (le coco (3,4 et 
2,:; p. { ( IO),  iilors qiic I ~ L  iiiétliorle diis intlicx~s :irgeiitiques n Eté 
toiit ii filit cn tléfiiiit, piiisrpie I r  scroritl intlice ~ s t  infkieur  ail 
pi.einic.r di1 ils I i i  Cils I ~ C E  I ~ ( ~ I I H  l l l C I i l l l ~ ( ' ~ .  

Jc  crois donc ét re  autorisé à conr:liirc que la rn6thode dcs 
indices i ~ r g e i i t i q u ~ s  pcbut confirmer l a  présence du 1)etirre de coro, 
iriais qiie ses r6siilt;its négi~tifs ne  sont pas, dims tous les cas, dt: 
rinturc H infirmer ,les autres résiiltiats analytiques, notamment 
ceux foiiinis p r  la ini:tl~otle dc M I .  Miiiiti! cit  Coutluri, lorsqii'il 
s'agit de lwurrcs fitlsifiks par ntltlitioii (('un mélangc de diverwa 
rrii~tièr.c:s p i s s e s .  

Par M. Omsn ~lnicii*'rr. 

Les iiii;tl-iotlcs les plil.; usit6es tliins les l;~l)oi.atoii'eà 1116ti~Il1i~gi- 
qlies, pour le dosage [lu inan~aiii:se dans les fontes r:t aciers, sont 
In niéthode (le Volkini.ri il I'oxytle tle zinc el la iiiéttiode dt: Schnei- 
der  nu ti.ti,ioayde d e  hisiiiiitli . 

L n  prciniike, qui eqt In lilus réliaiiiliie, fonriiit loujoiirs des 
1 ' 2 ~ ~ i l t i i l ~  troll f ' o i l~ ,  l o i q i i o  lu teiie~ii. v i i  iiiaiifi'ai~L'st': es t  fail~le; 
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de plus, elle ii'rst pris trBs rapitlr, p:ircci qn'clle ri6ecssite une 
tvaporntion paiir tl6truire 1r.s cbmposk  (I I I  cn i~ l~ ime.  titrng;.c? 
ou perrnang-nrinte (le p t n s s i u i x  est trcs eriniiyeiis, siirlout lors- 
que la teneur ap~~rosi i i i i i t ivc rw iiiiin~;iiii:sc n'est pas  corinur~. II 
est nécessaire de fair(? l'essai en t1i)ul)le ou iiicfiiie (w triplr,  et les 
rP,sultnts ne sont exilcls qiie Iorsqiie I i i  tmei i i  cn iii.nng;ini.se est 
assez tlevée. 

En générai, ccrdte iiic:tliotle, lout en r i t  clonnarit que des rcsul- 
tats très rapprocliés, est relativeiiieiit longue, exige beaucoup 
d'attention, et,  vers la f i n ,  on peut toii,joiirs criiinclrc un(: inala- 
dresse susc:eptil)le (le faire ~ w i l r e  le I'iwit d'un travail assez 
long. 

La secoride riiétliode, exti.Siiieiiient exacte, t h  rapide r t  ne 
ndcessitant que peu tl'nttentiori, est celle nu tétraoxyde de  bis- 
rnntli. Cette méthode n été introduite avec grand siir:rés dans  
beaucoup de laboratoires Rlnlhcureuseiiient, elle n'est pris 
exempte dc: critique, car clle néccissite l'éniploi d 'un  r h c t i f  très 
cobteux, qu'on est toujours force de  priiparer soikiéiiie.  Dans 
les laboratoires iiii:tiilluigiques où l'on ;L de  lonaucs séries de  do- 
sages de m a n g a n k e  il rlYectuci- journelleinerit, l 'emploi de cette 
rnkthode constitue iinedépcrisc assez SIcvi:c, qui grève les budgets 
toujours trop iwtrcirits de ces l ; i l~oratoi iw.  . .. . 

Pour obvier à cos inconv6nic:iits, j'ai réussi Ir rnodifier la 
inCt11ode Sclimiclt (1) au  ~)ersiilfnte a~iiinoniqiie. 

Ce procédé rtlpose s u r  la propritité quo possi.de le persulfiite: 
aniinoniqiie, r n  ~irkseiice tlii nitrate d ' a r ~ e n t ,  ile trnnsfornier lc 
innnganèse en acide p~ri i ia i iganiqi ie .  La réaclion, qiii est tres 
lente h froid, est assez rapide h la tenipéinturc rlc Ml0. 

Il est à. siipposcr [[ne le persulfnte ainnioniqiie agit d'abord 
sur le nitrate tl 'argent en le trniisforiiinnt en peroxyde. lequel 
cide iiiiiiiédintc~ilicnt son oxygène a u  i i i a i i ~ i ~ i i i ~ s r  ci, l e  tr,insforirie 
cil nciile pt~riiiaiigiiiqiic suivant leq 6qiiatinns : 

.\Ions o ~ i ~ a . i . o r i i ~  : a )  d c i e r s .  - On dissoiil 1 gr. de  iiiiiaiiie 
d'acier dans une fiole coiiiqu.: de  SUOcc. ii l'aide d'acide nitrique 
( D  = 1,135) ; npri's cornpli.le tlissolution et disparition [les 
vnpeiirs rutil:iiitr~.~, on :ijoiite assez d'eau froide p u r  abaisser la 
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tcmpPr:tturé de 'In l iqueur h environ 90" on +joute IOcc d'une 
soliition de N/ZO de nitratc d'argént e t  environ Ogr.2 de persiilf;ite 
ainniohicpe ; on chauffe jiisqu'k disparition de 1:~colorntion rose, 
i v e t  ou sans prkipitstiori de peroxyde de rrian';anCse ; on ajoute 
dli siiltate fwreux jusqu'k dficoloration de la liqiieiir ; on laisse 
refroidir $ environ 60" et  I'on additionne la  liqueur d'une nou- 
velle portion de  persulfate animoniqiie ; on  as i te  e t  on laisse en 
repos pendant 10 minutes environ ; tout le  manganEse passe h 
l'état d'acide perrriaripnique, en colora~i l  la liqueur en violet ; 
après rcfroiciissenient, on titre ?I l'aide d 'une  splution d'arabnite 
de  soiide jiisqu'i décoloration ex;tcte. La f in  de  In riiaction est 
t rès  facile k saisir, et, :Lvec lin peii d'h?l)itudr:, on oblient des 
rrSsiiltat,s aussi exacts qu'avec ln methode R U  tCtraoxytie [le 
bismuth.  

b )  Fontps contenant moins d e  2 p. 100. - On @se I gr. dnns 
une  fiole conique de  5OOcr.. ; on dissout h l'aide de  35cc. 
d'acide nitrique. AprEs dissolution, on  ajoute un  peii d'eau 
froide, e t  l'on filtre pour séparer la silice et  le graphi te  ; on con- 
tinue ensuite comme pour lcs aciers. 

c) Spieqel et ferro-man,qunhe. - On dissout 1 g r .  comme pour 
les fontes ; on trimsvnse dans un  ballon jauge de 250 ou 500 cc., 
et l'ou prend 29 oii 50 cc. l 'aide d'une pipette ; ou ajoute 
25 cc.  d'acide nitrique, e t  I'on continue coiriiric pour les aciers. 

R~!~y:ybiih-trtion d~ l1m.,7ent. - On rassemble dans  un grand ballon 
toutes les liqueurs agarit servi au dosage di1 manganèse; on 
ajoiit~ assezd';iiidc chlortiytlriqii~ pour p r k i p i t e r  tnut l'argent ; on 
I:iisse déposer pendant 24 heures . on lave le chlorure d'argent 
p a r  décantation ; on le shche et on Ic fond avec d u  carbonate de 
soude ; on obtient ainsi un culot d 'argent  iii6hllique qui peut 
être de nouveau tansf'orrné en nitrate. 

PrP'pnration d e s  so/utio)18. - Nitrate d 'argent .  - Dissoudre 
1 7 g r .  dnns un  litre d'eau. 

A rsknile d e  suude. - Dissoudre Ogr . 9  d'acide a r s h i e u x  et  
3 g r .  (le bicarbonntc de soude dans 230 cc. d'e;iii. A p r h  tlissolu- 
tion, on coiiiplPte k 4 litre. 

Le titre de la solution est diiterminé e n  dissolvant Ogr.278 
d'oxyde salin de r n a n g n n k  il l'aide de .l5 cc. d'acide cl-ilorhy- 
t11,ique fort; aprhs dissolution, on ajoute 2 il 3cc. d'acide sulfu- 
r ique fort, e t  I'on évapore jiisqu'à apparition d'abondantes 
vapeurs blanches d'itcide sulfurique; après  refr,~idisseinent, on 
iijou'te de l'eau froide, et I'on t ransvwe dans un ballon jtiugi d r  
I l i t re ;  on .prtiid, i l 'aide d'une pipette:, 30ec., soit Ogr.010 (le 
Mn : on iijoute 10cc. r ie la siAulion de  nitrate d';irgp,nt, 35 cc.  
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d'acide nitrique (D = 2,20) c l  environ 2 g r .  (le persulfiite d'ain- 
moninque; on chauffe 5 60° environ, afin de favoriser la rkaction, 
et I'on titre tiprés refroidissemrnt. 

Cette méthode est tri% simple, et,  pour les dosngcsen sitrie, elle 
est plus rapide qiicl la mél,hntle a u  ti:.trnoaytle dti bisiniith, p a k m  
qu'ellr! n'exige aucune filtration ; (le plus, elle fournit des résuk- 
tats tri% exacts. 1 

Si I'on prend le soin (le régénkrer l'argent des liqiieui7s, elle 
est lieaucoup plus économique que la iiiSLho:le au tktriioxyde d e  
bismuth. 

Recherche des ~cldem minéraux Bxen d ~ n s  les v l u s ,  
Par M. CE. DILLON, 

Préparateur a 1s s t a t h n  cenologique do  Bourgogne, & Bcaune. 

PRINCIPE.  - 1. - Lorsqu'on calcine au  rouge sombre l'extrait 
sec d'un vin, il reste dans In c ipsule des cendres constit,ui:es par  
les sels iriin6raux d u  vin et les carbonates alcalins provenant de 
l'action de la chaleur sur  les sels organiques et, en particulier, s u r  
le bitartrate de potasse. 

Si l'on désigne par  Ac l'alcalinité des cendres;  par  As I'alcali- 
nité que donneraienl par  I;L calciriatiori les sels: organiques préci- 
pitables par  un  méliirigc d'alcool et d'dthcr dans les conditions 
de IVeap.:rience; par  U l'alcalinité que donneraient,  pa r  la calci- 
niition, les sels o rpn iq i ies  autres que les sels organiques préci- 
pitables, on a ,  quel que soit le choix de l 'uni t i  niesurnnt ces alca- 
linités, l'équation suivante : 

A c - A s  f N (1 ) 
Ac peut étre déterminé directement ; il en est de méim de As, 

riprés prccipitation, puis  cnlciniition des sels o rpr i iques  prdcipi- 
taliles; on dkiluit 'i' par ilifférence. L4e tableau suivant donne 
quelques valeurs de K ainsi déterrniriées et évaluées en SOHH' dans 
une série de vins normaux : 
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Coiiiiiic ori le voit, la raleui.de N n'est jarriais n6gntive (ce qui 
etait à prévoir, car,  avec les vins rioriiiaux, les sels organiques 
prCcipitilbles ne p m k e n t  pas 6tre supérieurs aux  sels organiques 
totaux), niais elle e h  toujours très faible, qiielquefois rnémr 
nulle, oscillant autour  d e  Ogr.1 (en SOC1I2), p a r  litre, en tons r a s  

ne dt;lx~ssant jiliriais Ogr.2. 
II. - Supposons qu'h u n  vin n;iliirel on ;ijoutci une qunntiié F 

d'acide minéral fixe évalué avec la nlbme unité que Ac, As et N ;  
Supposons encore que les conditions de milieu soient telles 

que la tutalité d e  cet acide demeure libre, rnhne pendant l a  
précipitation par  l'alcool et l 'éther. 

Pendant  la calcination, cet ;icitle attaque les ci~rlionntes des 
cendres, dont l'alcalinité devient, si Ac etnit sa valcur avant 
l'addition d'acide : 

D'autre part, la proportion des sels organiques pr6cipitiil)les 
n'est 11;~s iiiorlifiée, et I:L valeur de A s  r e s t ~  la rn6irir. Dés lors, e n  
remplaçant dans 1'i:quation (2) .\c p a r  sa  valeur t i r k  de ( 1 )  
on a : 

.Yc = -1s + N - S 

rl'oii l'un d+tluit, si S r s t  plus pi-iinil q u c  S : 

.\'c < As 

en d'autres ternies, toutes les fuis qu'un vin contient une tlose 
d'acide iiiinérnl fixe libre supi'rieiire ù K, I';il(:aliriité des cendres, 
dosée directeiiieiit, est infbrieurr: l'alcalinité des cendres des 
sels orçnniques priicipitd)les ; or, cette quantité 3 varie entre 
0gr . l  et Ogr.2, coiiiinc le montre le tableau précédent ; i l  en 
rCsulte qu'il est possible de tlCceler la présence d'un acide 
minéral fixe libre dont la tlose est s~ip6ricure A 0gr.S par litre 
(en 

 ODE oi?iiia.roin~. - Pour effectuer cette recherche des 
acides n1in6ri~ux libres, on cxéciite les deux opérations sui- 
vaiites : 

I o  On tl6teriiiinc l'alcalinité totale des cendres, Ac, en atta- 
quant celles-ci par l'acide sulfurique titré en excés, fa i sn t  
bouillir pour chasser I'acidc carhonique e l  titrant l'excès d'acide 
solfui-ique ajouté !i I'nidc d'une soliition titrée (le &de ou de 
patnsse; on cxlwinic I'c',quivulerit tlc cette alcanulité en SOL112. 

2O On détcriiiine As. Pour cela, on précipite les sels o i p n i -  
ques préçipitahles h l 'aide d u  niélanac alcool-éther, suivant les 
iiirlicnlions tlc J I N ,  Rerthclot et tlc l~leiiricii  poiir Ic tlnsase de  la 
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ciènie de tar t re ;  on les recueille, puis  on  les calcine, e t  l'on 
dose l'alcalinité de  leurs cendres, comme plus haut ,  en expri- 
niant aussi cette alcalinité en SObllP. 

On compare les deux r6sultats obtenus Ac et As ; si Ac est plus 
pïintl que .\s ou égal A s ,  il n'y ii pas  d'acide. n~ inéra l  libre ou ,  
s'il g en a, il y en a iiioiris de  Ogr. 2 ; si, a u  contraire . ic  < As, le 
yin renferme une qunntitk d'acide iiiinéral l i l ~ r e  @ale ni1 moins ii 
I;t diffëreiice As - Ac. 

N o h .  - On pciit avantagcusciiicnt reiiipliicer le iné la i ig  
;ilcool-Ptlier h pnrlies égales p a r  u n  rr ic lnn~c de  deux partics 
d'alcool et (le cinq parties d 'é ther  ncéliqiie, qui  donne une pr6- 
ripitiition pliis rapide et plns coriipli:tr des sels cira;iniqiies, ce 
ilui ii pour effet rlc diminuer 1 ; ~  valeur de S el,  par  conséquent, de 
donner plus de sensibilitt: rl. I i i  rechci~i:he. 

Dans ce qui pri.cètle, nous avons supposé que l'acide minéral 
reste cntikrernent libre; en réillité, l'addition d'un tel i~citle donne 
toujours 11:~issanc:e 5 une foriiiation de  sels p:ir réaction sur  les sels 
d u  vin, rlr sorte que la dose t r o ~ i v k  pni: la niétho~le prilcktlentc 
n'intliqiie que la dose mininia tl'iicirle libre, et lion la dose ajoutée. 

. \ P P L I C A ~ I O Y .  - Cette recherche des acides iiiint!rriux l i l~res  
tliins le vin offic un  intérét a u  point de vu(: (le la caracti>i.isation 
tlrs fraudes par  addition d'acides rniniiraux, en particulirr d'acide 
~ i i l f u r i c p ~  c'est d'ailleurs k la rcichcrche (le ce dernier nritlc ~ L I C  

iious nous soinnies plns spéci:ilrineiit iitt:~chP. 
Ilivcrs pri,cklés rlc dosage de l'acide sulf~ir ique lil~i-c di l~is  les 

vins ont i t é  pruposiJs, tels ceux de : L a s s ü i p e  (action de la cha- 
leur sur  la cellulose teinte avec le vin) ; de  Ferrari,  ~inibi l l t l i ,  
Ilaumenti, Bastide, Ilohinet, du  Coinit6 coiisultntif rl'hygibrie de  
France, 18 décenibre 1890 (ç6p;iration dr: l'acide sulfurique par  
extraction il l'aide [le l'alcool ou de l'alcool-éther) ; de Blarez 
(foimation d'éther 6thylsulfnriqiie) ; de Iloos et  Thoirins, de  
F. Jean (i~ction de SOi112, s u r  les chlorures), wtc. 

Ces proc6clés ne poriiiettent d e  donner u n e  conclusion' shre  
qu'avec (les doses 6lerées d'acide sulfurique (au moins i gr. p a r  
litre et le plus souvent des tloscs qu'on ne rencontre pas  dans  les 
vins falsifies) ou bien ils donnent la réaction dc I'acidesulfurique 
lil~re avec des vins plAtrés et  naturellement, trks acides. 

La 1ii6thode que noiis proposons nous senible 6cliapprii à ces 
critiques. Appliqué? 5 dive- vins  .additionnés d e  doses connues 
d'acide siil fui-iqiie, ce pi-océdi nous a toujours permis d e  ,déceler 
sans hésitation ln pr6sence.de Ogr. 5, Ogr. 4, Opr. 3 d'acide sulfu- 
rique li1)i.c par  litre 01 souvrnt ni$iiic Ogr. 2 !t 051: 1, r:oiiiiiii~ cln 
témoigne Ic t ab lwu chi-aprés : 
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Vin blanc 1 9 0 8 . .  ... 
Vin du Jura 1904. .. 
Vin rouge 1903.. . .  
Vin blanc I ! i O i i . .  ... 
Vin rouge 1 9 0 4 . .  . . .  
Vin rouge  1905 . , . . 
Vin rouge  de Corsc  

. . . . . . . . . . . . .  
Vin blanc 1905.. . . .  
Vin nu.143 ayant reçu 

dcpuis 18 mois 
Ogr.5 de SO'HL par 
litre . . . . . . . . . . . . .  

Echanti l lons 

V a l e u r  de  Acide 
~ n l f u r i q u e  
retrouve 

~ 0 4 1 1 3  
a]out& 

pur lilre 
en gr. da soriis par litre 1 Par l ihe 

Cette rriéthode de caracterisation est donc beaucoup plus pré- 
cise que t,oiites cellcs qui sorit. piirvrniies k notre connaissance. 

I ~ E M A R Q U E S .  - 1. - Cas des vins t r i s  ncilies et plNtvis.  - Ilans 
ce cas, I'ntldilion d'alrool et d'éther ni1 vin provoque, non-seule- 
nient In prkcipitntion d e  sels organiques existants, riinis rncorc 
Iü. fornintion d 'un peu de  c r h e  de  tar t re  aux  dbpcns de l'acidc 
tartrique libre et d'une partie de  la polassedu sulfate de potasse, 
avec mise cn libcrtk d'acide siilfurique, qu'on retrouve, alors 
qu'il pourrait  rie pas y cri avoir  d'ajouté. Cet1.r: remarqiie n k t 6  
faite par  M. Villiers et M. Sançlh-Perrikre. Il est donc important, 
poiir I'inlerpi-étation de In prksrnce dt: l'acide sulfurique libre, 
de doser les sulf:iti:s totaux, pour savoir si le vin contient un 
exces de  sulfate et de refaire la pr6c:ipit:~tion des sels organiques 
en évitant l'action de  l'acide tartrique libre sur  le sulfate de 
potasse. 

I l  suffit, poiir cela, d'additionner le vin suspect de chlorure d e  
potassium en exci~s s u r  l'acidc tartrique librc, soit une dose dr, 
5gr. par litre et d'opérer la rccherckie sur  le vin ainsi traité. 1,e 
chlorure de potassium transforme l'acide tciitiique en crhme de 
tartre, qui niigrnentc (le la mbrne qiiiirititb, l'alcalinith descendres 
des sels pr6cipitables et I'alcalinitP totale des cendrcs du vin, le 
chlore, mis en l i l~erté ,  rlisparaissanl t o t a l m e n t  B la calcination. 
Cette addition r i 'empkhe pas, d'ailleurs, de d6celer l'acide SUI- 
fiiriques'il y cn a .  ce dcrnier décomposant, pcndant la calcinn- 
tion, les cnrhonates d e  préference a u x  chlorures. Le tableau sui- 
vant  résurrie ces résultats sur  un vin blanc roritcnant 6gr.D cn  
S O W ,  dont Jar. d'acide tartrique libre e t  4gr. 5 d'acide rrialique 
libre : 
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Duns les vins acidi:s e t  plhtrés, la présence d'acide sulfurique 
libre mise en évidence n'est d'ailleurs pas iine preuve absolue de  
l'addition de cet acide a u  vin, car le platrage en excès d'un vin 
ti6s vert, ou le  coupage d 'un v in  très plûtré avec u n  vin vert 
peuvent donner de  l'acide sulfurique en libertb par  réaction dc 
I'ii(.itlt: tniti'iqup sur  le sulfate de potasse. 

II. - Cas des vins tozc~nés .  - Dans ce cas, la crème de tartre 
étiint détruite en partie, 1;i propor1.ion d r s  sels organiques préci- 
pitiihles est plus petite que clans les v;iiris sains, de sorte que, la 
dose des bases &nt  constant<:, In v:~lcur (le N est augmentée, ce 
qui  ü pour wns6querice de  rendre le  procérlé moins sensible. Il 
est vrai que, dans ce cas, l'addition d'un acidc m i n h l  provoque 
l;i combinaison de cet acide avec les hases en excés, de  sorte que 
finalement il ne restcque peu ou pas d'acide libre et que,la valeur 
de IV Ehit  ainsi tlirniniitie (lu rnemt: coup, le prncétli: reprend 
sa sensibilité preniiére. 

111. - C m  des vins dlpiyuir pur  l u  potnsse, par le corbo~zate de 
c h n w ,  etc. - La rcmnrque ci-dessus s'applique ;russi à ce cas ;  
d'ailleurs, l'addition d'un acide minéral n'est pas indiquée, puis- 
qu'elle aurait  pour effet de remettre en liberté les acides volatils 
qu'on veut masquer. 

Ces remarques, d'ailleiirs, ne s'appliqiient qu'a des cas trés 
particuliers, qui sont plutht des exceptions; il est n6;inmoins 
intéressant de  les signaler aux experts. 

AiinIyw d o  himoiiinre de potansiuiii pliermaccotique, 

Par hi. H .  C o n ~ i a i n a a ~ .  

La. principale iinpuret6 conteniie r1;msle bromure d e  potassium 
estle r,hlnriire d e  potassiiiin. S'il est facile de &parer le chlori..de 
l'iode, l'iode du  brome, il est bien difficile, a u  contraire, d e  shpn- 
rer le chlore (111 hroiiie, surtout lorsque le premier rie se  trouve 
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( ~ u ' e ~ i  petite quantiti!, et cette opbrntioii est l 'une des plils diffi- 
ciles de  l'aniilyse qunntitntive. I)e nond)reuses iiiétliodes ont 
ceprndnnt été imnginGes t h n s  ce hiit, rii;iis les unes ne peuvent 
etre eniployées que quiilit i~tirrnient,  tandis qiie les autres, qiioi- 
qiie quiintitatives, sonl. trop l o r i p c s  et peii utilisables dans la 
plupart  des 1:iboratoires plii~rin:iceiitirluos ou intliistrirls, kins 
lesqurls il est nécessaire d ' o p h r  rapidement. 

Depuis lonpteinps dé j ?~ ,  je nie silis heurté  ii cette tlifficulti', et 
 ai été aniené i reclieklier un procédé simple, rapide et sufli- 
siimnient exact pour Irs hesoiiis iritliistriels. 

Avant de prnticliicr ce dosase, i l  vst nPcc:ssairc d c  faire 1111 

ess:ii qualitiilif. 
A \ . w  le clilorure tle Iiaiyiiin, on  s'i/s~iii.e tjuc le sel à exaiiiiiirr 

ne contient 1x1s t l t a  su1ffltt.s eri qiiiiriiité ;ipprtkiable. Le tourriesol 
rouge ne doit bleuir qiic t r h  f:iiblcrnent et après un temps assez 
ion:,., ce qui iiitlique une tract: infiiiir, de cavbo~itrte. 

L ' i o d ~ i ~ v  rst rocherché par  le cliloriire ferrique et le clilorofuriiie, 
e t  cettc reclieirhe tloit tloiiner un rPsiiltnt i i6pl i f .  

Par Iri tlipIi61iyl:iiiiiiie, on  rcrhcwtie les nill-ales. 
P a r  la f i l  [le plntirie ai-cc In fliinime tlu lier Ilnnsen, on s';~ssiire 

qiie le sel ne  contient pas tlc soude. 
L'oxalntc rl';iiiiinorri;ic~ii(: lie rloit intlitjiir:r a i imne  triice d e  

c1~nu.r.. 
Ces rei:htwlies priliiniiiaiiw esi.ciitecs, on opère cuiriine suit : 
297.5 ii 3 s r .  di1 Iiroiiiiire sont :meiii:s II fusion dans  un  creu- 

set tlc pliitine; or1 ohtient ainsi un  produit iiiitiydre! qu'on tléta- 
chc du  creuset iiprPs rcfroiilissenirmt et qu'on pulvérise gros- 
sierement. 

2 gr. de ce sel sont peslç au  2 , / %  ~riilligr. ou rriieiix au I ,  5 (le 
milligr.  ; on les dissout diin;; IllOcc. environ d'eiiu distillée ; on 
les p k i l i i t e  l)iir u w s u l n t i o r i  (le riitriite d'aiy:rit, en présencr 
d'Az03H ; le prkipi t t ;  est recueilli su r  un  filtre et lavé ayec [le 
l'eau atltlitioniiée tle qiielqiies gouttes d'AzO"1, cm., avec l'erru 
pure, le 6 1 ~ 1 1 r w e  d'argent passe toujours cru travers d u  filtre ; lorsqiic 
le piecipité est bien ILIVE et rassemblé s u r  le filtre, on le s k h e  ; 
on le d h c h c  du  papicir ; on brûle celui-ci dans un  pc~tit creuset 
(le porcelairic tirrt:, lmis on y ajoiite le broriiure dtnr:,.cnt, et l'on 
chauffe celui-ci jusqu'ù fusion. Aprks reli.oitlisscirient, on pCse le 
creuset, et l'on o1)timt le lioids tlii iiii;l;iiigc~ d r s  sels d'argent d m  
deux haloïtlcs. E n  riil)portiiiit ce poitls nu ti11)leau ci-après, i l  
suîfit de lire diiiis I C S  C ~ ~ O I I I I Y S  l i l k  e l  liCl I:i tviieni. de ces tlrur 
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KC1 p u r . .  . 
iici + I iu r .  

id.  
id . 
id.  
id.  
i d .  
id . 
i d .  
i d .  
id .  
iil. 
i r l .  
i d .  
i d .  
id .  
irl . 
id.  
i d .  
id .  
id.  
i d .  
i d .  
id .  
i d .  
i d .  
i f l .  
i d .  
iil, 
i d .  
iil. 
id.  
irl. 
i f l .  
i d .  

i d .  
iil. 
i d .  
i d .  
i d .  
i d .  
i d .  
i d .  
i d .  
id .  
i d .  
i d .  
iil. 
i d .  
i d .  
iil. 
i d .  
i d .  
i i l .  
i d .  
i d .  
i d .  
i d .  
i d .  
iil. 
i 1 .  
i d .  
i d .  
irl. 
i d .  
iil. 
i d .  
iil. 

Les résultats obtrnus iie sont l n s  n l ~ d u i i l c i i t  exilrtq, c,ir Ic 
I~rornurz dc  potnssiuin coriticiit toujours: iine petitc qutintitP 
d'eau d'iritcrposition, e t ,  poiir tlcs donnies  exacte.;, il serait iiFccs- 
s;iirecledéteriiiii~er cette eau en cliaiiffanl jusclu'h coiiiiiienceinent 
de fusion un p i d s  tloniiS di1 sel et, p a r  le calcul, rüiiieiier Ics 
teneurs il Iciir vi.rit,ril)le val[iiir. 

Le poids di1 inélaiige dc sels d ' u s e n t  de In preiiiière ligiic t l i i  

tnlilrnii pi.échlent correxpoiitl i iin 111Pl;in~c cnnteqnnt 50 p. 400 
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de KBr et JO p. 100 de KCl ; les poids de  sels d'argcnt indiqués 
dans les lignes suivantes corresliondeiit il rles iiit;lnrigls ronte- 
n;irit, d'urie ligne & l 'autre, 1 p.  100 d(: KG1 en moins, et, par con- 
séqucnt, 1 p .  IO0 de  IilIr cri plus, et cela. jusqu'k ce c p c :  lc sel 
essayé ne contienne plus que 10 p. 100 de  KC1. A pnrt,irde ce 
chiffre, les poids de  sels d'argent correspondent à. des m6langes 
contenant, d'urie ligne k l'autre, O gr.50 p. 100 deKC1 en m ~ i n s .  
Lor'sque le mélange ne conticnt plus que 1 p. 200 de KCI, les 
poids de  sels d'argent corresporitlerit à des tcrieurs eu KCL qui 
diiriinucnt dc 0,20 p. 200 d'une liane à l 'autre. 

Pour  les valeurs intcririédinircs, il est facile de les calculer, 
étant donne que,  d'üprks le tableau, pour un sel contenniit 
0,10 p. 100 clc KCl de plus  qu'lin autre ,  If: poids rlii méliinge d e  
sels d'argent augrnerite de Ogr.006927 (7 ~riilligr. en chiffres 
ronds). 

Comme on peut en juger, nne  senilil:hle analyse ne présrnte 
aucune dificulti:,: elle est rapide et SE rksuiiie B doscr arec exac- 
titude le poicls d'un rndnn~c:  de sels d'argent obtcmiis p:w préci- 
pitation d'un poids exact de 2 s r .  de  brorilure de potilssium 
anhydre.  

Dosngc oplirlue de la  glinillnc dans le9 fnriuca de 
blks  teiidres, premières d u  comiiicroe, 

Par hi. MARIOX,  Ingénieur de la mdiiufactcire Lefkvre-Utile, ii. IVaniks. 

En 1'301, en collaboration avec M. le docteur Manset, nous 
avions 6té les prerriiers i ~rioritrer que la jliadine avai l  iiri pou- 
voir rotiitoire. 

Pour  le  dtiterininer, rinris nous étions servis de la ,rrliadiiie 
pure,  olitenue suivant  le procédé décrit pa r  31. Fleurent,  c'est-à- 
dire en ngititnt. dc  la farine tl+griiiss(.e danil l'alcool k 70"t en 

concentrant dans le vide la liqueiir alcooliqiie. Une quantité 
connue de cctte gliadine,miseB nouveau cn solution dans l'alcml 

70°, avait kt6 exaiiiinCe au  polarini?tre. La formule de 
100 n 

Biot = -- rious avait donné z =Mo 20' 
Ic 

J'ai repris cette question, cn cherchsiit un moyen pratique et 
rapide jwriric4tnnL dc dosci' direclerrierit l a  çliadirie diiris une 
farine blnnchc, prernièrc du  cornrnerce. ilon altér6e, 

Ces farines contiennent, en sbnéral,  (le i d  h ZJ p. 100 'humi- 
dité ; en raison de celte teneur  en eau, il fallait avoir recours h 
u n  alcool de titre tel que, dans les coiirlitions de l'expérience, la 
quant i té  de furinè prise pour l'analyse se trouvat e n  contact avec 
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de l'alcool titrant finalement 700. Je ïnc suis donc servi d'alcool 
a 73O. 

La question de l 'humidité 6tünt Bcartée, il restait à tenir 
coinple de l'influence des  subslances solubles dans  l'alcool b 70" 
autres que la gliadine, c'est-h-dire des mntiEres grasses, des  
slicres et des matières minérales. M. Fleurent a démontré que les 
proportions de ces corps entrant  en solution sont sensiblement 
constantes pour une prise d'échantillon de 10 k 20 gr .  Dans cils 
conditions, la correction k faire suliir à l a  lecture au polariinbtre 
est constante, t:t 1'applir:al.ion de la forrilule de Biot donne la 

100 (L 
solution cherchCe en posant c = - 9 c représentant le  

l a  
nombre de grammes de matières actives dissoutes dans 100 cc. de  
la solution examinée. 

Comme on cherche une  seule des matiéres actives, la gliadine, 
les autres étant des constantes, il suffit de modifier dans la for- 
mule la valeur de a. Pour cela, j'ai fait plusienrs analyses com- 
pari~tives en employant la méthode chiinique par  pesée, suivie 
de la rriéttiode oplique, ce qui doriri;iil les v d e u r s  de a et de  c et 
qui a permis de connaître a corrigE : 

r* = 57045', soit 3.465' 
E n  opérant sur  la farine e l l e - r n h e ,  une autre  difficulté se  

présentait :c'était I ' i~~ipossibilité d'avoir, par  filtration,un liqnide 
clair pour l'examen optique. .l'ni eu recours a un  artifice consis- 
tant diiris l'emploi du  rioir ;iriiirinl eri fuible prop i - l ion .  J e  suis  
arrivé à déterminer la glindine rapidement  et avec l'exactitude 
suffisante pour un dosage d e  ce genre, par  la mkthode snivante : 

20 gr. de farine blanche son1 mis  en contact avec 30cc. d'al- 
cou1 à 7 3 0  dans un  tube de  verre Spais, obturé p a r  u n  bouchon 
ile caoutchouc et plat6 d a n s  u n  hain-in;irie 5 40"-431 ; a n  agite 
vigoureuseinent et h plusieiirs reprises pendant  u n  quart  d'heure, 
et enfin on refroidit sous uri courant d'eau, pour ramener  à. la 
température de  15O-20O. Liquide et  farine sont versés danu u n  
verre et ;~gibils pendant 1 h 2 minutes avec 8013 milligr , a u  
maximum, de noir animal  ; on jette sur  le filtre, de façon 
recueillir un liquide parfaitement limpide, qu'on examine a u  
polariiriittre daris uri tulie ilr: 2 déciinftres. 

Dans la formule de Biot a et u sont exprimés en minutes, n 
étant donné par  la lecture de la déviation. Cette lecture doit é t re  
faite très enicten~ent, la moindre erreur pour  n amenant  u n  grand  
écart clans le pourcentaae de la gliadine donné par  l'expression : 

gliadine p. 100 de  farine= 0 , 0 7 2 2 ~  
q u i  est la formule de Hiot, tous cnlculs faits, 
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E n  :ippliquant cette iiii.thode, j c  silis arrivé aux i ~ W t i i t s  
suivants  : 

Gliadinc p. 100 tlc farine 
procCiid chiiiiique 

par p e s k  - 
5gr.' 5 
5gr.26 
5gr.24 
Jgr.85 
6gr.10 
6gr. )1 

6gr.08 
6gr. 15 
6gr.45 

Gliclrlinc 13,100 de farine 
proc"1é optiqiie 

10,0722 O) 
- 

figr.05 
Sgr.47 
5gr.34 
3gr.85 
Ggr. N 

6gr. 2 

6gr. u 

6gr. 1 4 
6gr.43 

I)i.riation polariiiiétriqiie -- 
lecture II 
- - 

1" 1 0' 70' 
IO13 73 
i014 74 
l"2.1 8 1 
i0E3 83 
1 O23 83 
i013 83 
1 "2 J 8 5  
10-9 89 

Cette méthode est d o n c  trés rapide et. exacte. 

Siir  les fnl~lfieatlous d e n  ioiirteniir dc lin, 

Par M. I I ,  ROGER.  

Les falsifications pratiquces sur  les tourteaux aliiiienlaircs, et 
1)enucoup plus particuliércilii~nt s u r  les to~ i r teaux  dc lin, sont 
devenues très noiiit~reuses. 

Cet état de choses n'est pas dh seuleiiient b des causes ortli- 
m i r e s ,  mais  encore h ln croyance ocquise p a r  la plupart dcs 
industriels et dm coiiiiiierçants i~it.ei~essés, que  les chiiiiistrs n e  
peuvent retrouver les falsifications dont  i l  s ' i i~ i t .  

Les cliiiiiistcs, en effet, ne poraisscnt pas  d'accord sur les 
moyens qu'il convieiit d'employer c n  la  niatière. Les iuétliodes 
d'analyses varient d'un laboratoire a l 'outre, e t ,  coinnie il y en a 
de i i i au~a ises  ou rl'insuffisanles, les résultats olitcnus sont sou- 
vent fort diffërents : de 1L des conséquences très C~cheuçes pour 
l e  ~ a r t i t ~ s  en présence et  pour les chimistes cux-méines. 

G ~ i e  entente sur  ce sujet,  erilie les piwfessiorinels du Inlior;itoii~e, 
est des plus nécessaires, ct c'cst d:ins cc but  que nous allons 
exposer In. n16thode d'analyse que nous avons nrrèlée et que nou.; 
einployons depuis plusirurs ünnkes. 

. . i u ~ x ~ r a v a n t ,  nous dirons quelques iiiots s u r  la nature des 
falsifications pratiquées, ainsi que s u r  les moyens d'ordre chirni- 
que q u i  ont été propos6s pour r6soudre le problènie. 

Les prodiiils eiiiployCs actucllernent pour I'ndultération des 
tourteaux de l i n  sont sur tout  les coques d'arochiiles, les coqlies 
d e  cacaos et le tourteau d e  pavot blanc. Tiennent ensuite, mais 
plils rarement, Ics petits sons de 1116 r t  autres 14sidus dr meune- 
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rie, ie tourteau de pavot briin, le tourteau de ravïson ou 'de  
nioutarde sauvage, le tourteau de coton d'Egypte, e tc . ;puis  le  
sel commun dénaturé, le sable siliceux et le calcaire. 

La présence d'impuretés naturelles en excés, qui est  assez 
fréquente, est assimilahle a une fdsific;ition (la tolérance concer- 
nant ces impuretEs est de 4 p. 100). 11 en est de méine de  la 
sulfuration, laquelle ne se constate qu'exceptionnellen~ent. 

Certains chimistes ont cru pouvoir s'en tenir à la d4terminiition 
de la composition chiinique ordinaire, oii mèiiîe de quelques 
é1Ciiients seulement de cette composition, pour solutionner la 
question. D'autres ont pensé qu'ils arriveraient a n  but  par  le 
dosage de quelqiies Cil4iiients n i i n h i i x ,  tels que l'acide phospho- 
rique, le fer et la silice. Enfiri, il en est qui  ont  proposé la cléter- 
niination d'un principe organique ou d'un groupe d e  principes 
organiques, corrime celui qui est désigné sous le nurii de mucilage 
(ensemble des susl~tnnces soluhles dans l'eau et prticipitobles p a r  
l'alcool). 

II est B peine besoin de  s'arrêter s u r  ces méthodes pour en 
faire ressortir toute l'insuffisance. Les kléinents de la composition 
ehiriiique des tourteaux de  lin purs offrent des  taux trop varia- 
bles; ceux des divers produits qui servent a u x  falsifications s'écar- 
tent trop peu des précédents ou sont trop facilement compensés 
par l'addition d'autres produits, pour que les dites méthodes 
puissent permettre en gCnéral d'atteindre le but voulu. Si la place 
ne nous manquait,  i l  nous serait très facile d'appuyer cette asser- 
tion sur des chiffres. 

Sans doute, rnenie en dehors des altérations par  sulfuration ou 
par addition de  niatières minérales, lesquelles ne peuvent étre 
découvertes ou évaiukes que par  l'analyse chimique ordinaire, 
il est des cas où les méthodes chimiques permettent d e  soup- 
çonner et d'affirmer qu'il y a falsification ; car les trop peu 
scrupuleux iiidiistriels qui fahriqiient les tourteaux liti,' "leux, ne 
s'astreignent pas toujours à satisfaire a u x  limites de coinpositions. 
Mais dans ces cas, qui leur sont favorables, elles sont encore 
impuissmtes B dire avec quels produits, e t  dans quelle mesure, 
un pcu npprochec, les adultérütions on t  été pratiqiikes. 

Ainsi, il est tout à fait incontestable que les procédés chimiques 
sont insuffisants pour  1ü reconnaissance et l'évaluation des falsi- 
fications des tourteaux de l in .  Ils ont absolument besoin d'étre 
cornplétik par  l'essai rriicroscopique de ces tourteaux. Pour l a  
grande généralité des cas, c'est niéme cet essai microcospique qui,  
dans le travail d u  chimiste, se trouve étre le seul utile. 

Les travaux qui ont été publiés sur ce sujet, tant  en France 
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qu'en Belgique (Garola, Bussard e t  Fron,  Cornevin, Claes et Thyes, 
Van den Berghe, d'Hout, etc..), contiennent des rençeignernents 
qui peuvent servir de  guide a u  chimiste d a n s  l'étude préalable 
qu'il lui faut  faire pour reconnaître, au rnicroscope, les différents 
tourteaux oléagineux et les autres  résidus végétaux industriels, 
aussi bien que les principales i m p u r e t h  naturelles que les uns 
e t  les autresrenferment.Une fois cat.te étape franchie, le praticien 
du  laboratoire est A méme de retrouver avec certitude toute 
matière etrangère introduite daris u n  tourteau donné, a si petite 
dose que ce soit. Quant à la proportion approchke dans laquelle 
existe cette rnatiére étrangkre, il lui est possible d e  recourir, 
pour  l'évaluer, B u n  proc6tié analogue celui que  nous indiquo~is 
ci-dessous. 

Pour  nous, un  essai courant de tourteau de lin comprend : 
i 0  Le dosage de la mütibre azotée (appr6ciiltion g6rikrale) ; 
2 5 e  dosage de la matière g r i m e  (sulfurntion) ; 
3" Le dosage des cendres (avec recherche et  évaluation des sub- 

tances minérales étrangères, s'il y a lieu) ; 
40L'examen microscopique (co~lipli;té, quand cela est necessaire. 

par  une appréciation quantitative). 
Les trois premières d6ttmni1iatioris s e  font par  les methodes 

ordinaires de  l'analyse chiiniquc. Un taux  normal de cendres doit 
atteindre au  plus 9 p .  100. tl i~nt 1 ou 2 p. 100 a u  niaximum son1 
insolubles d i l n ~  l'acide chlorhydrique ktendu. En ce qui concerne 
le sel marin,  son dosage peut se  faire s u r  la solution aqueuse 
obtenue, soit par  traiternent direct du  tourteau,  soit par traite- 
nient après ICgère calcinatiori. 

1,'examen inicroscopique d u  tourteitu en niiture n'est. utile que 
pour la reconnaissance des matières amylacées. Dans tous les 
autres cas, il doit se  faire sur  la cellulose, qui  n'a,  d u  reste, besoin 
que d'étrc sommairement préparée. 

1 gr .  ou 1gr.50 d e  lourteau pulv6risé, prklev6 de rilanière qu'il 
représente bien la moyenne de l'iichantillon, est passé au tarnis 
no  2; (100 mailles au centim. carré) de 10 centirnétres de 
diamétre ; le refus est divis6 jusqu'à ce qu'il traverse le tamis. 
La matière est mélangée avec soin, et l'on en pèse une petite\ 
quantité,  prélevée avec I ' e x t r h i t é  d 'une laine de  canif par  exem- 
ple, soit 16 milligramrries ; or1 las place s u r  une lame de verre 
porte-objet. ; on les dispose eri une  couche de forrrie carrke, dont 
on élimine les sept huitiènies (on divise en quatre  parties et l'une 
d'elles en deux) ; la partie restante est ndtiitionnFe d'une goutteletle 
d'eau pure et  d'une gouttelette de solution de  glycérine iodo-iodu- 
rée contenant 2 p. 400 d'iode et  3 à 4 p. 200 d'iodure de potas- 
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siurn ; on rend le tout homogéne, et I'on recouvre d'une lamelle 
de 18 X 1 8  millim. ; puis  on examine avec un  grossissement d e  
2% diamétres. 

Les tourteaux de lin renferment presque toujours quelques 
grains de froment ou de  seigle, ou d'autres esphces à semences 
amylacées et formant impuretés naturelles. On y trouve donc 
généralement un  peu d'amidon ; mais la quantitti qui s 'y  rencon- 
tre normalement dépasse rarement  0 , s  ou 0,75 p. ZOO. 

Dans les cas où la proportion d'amidon est sensiblement plus 
blevée, il y a lieu de se considkrer en présence d'une falsification, 
dont la nature est indiquée par  celle de l a  matihre amylacée et 
celle des tests correspondants. Pour  avoir une idée approchée de  
la proportion d'amidon du  tourteau, on compte les grains de  cette 
maticire pour un certain nonilire de champs du microscope conve- 
nablement distribués dans  la prkparation, en ténant compte ou 
en ne tenant pas compte du  diamètre des grains (avec celte der- 
niéie fason d'opérer et en préserice d'amidon à grains de  dimen- 
sion tri:s dilT6rcnte, i l  convierit de nt;:;liser les très petits p i i n s ) .  
I.'aiiiidon de froment. p a r  exemple, k la dose de  1 p. 100, donne 
en moyenne, par  champ, 4 grains de 18 p, soit de  k miIliin. 5 au 
grossissement de 230 diamètres, ou bien l'équivalent de 300 grains 
environ de 1 niillim de diairihtre (on fait les cubes des diarnt- 
tres pour avoir l'équivalent en grains  de 1 milliril.). 

En vue d'augmenter la précision, on peut opérer s u r  du tour- 
teau passé eritiérement au  tamis no 40 et peser la prise d'essai 
de 2 milligramrries, directement si l'nn dispose d'une balanre 
sensible au 1 /10  de  rnilligrarnine, ou après  transformation en 
pâte par addition de  glycErine à 50 p.  100 (on est amené ainsi 
peser un poids 3 à 4 fois plus fort ; en  prenant  0gr.SOOde tourteau, 
on a environ Ogr.700 de  pâte, dont  on pèse le 1/100 ou 7 milligr.), 
si I'on ne dispose que  d'une halance sensible 1/2 ou L 1 mil- 
ligramme. Celte évaluation suffit pour  les petites teneurs en ami- 
don. Pour les teneurs assez élevées, il faudrait recourir 31 l'ein- 
ploi d'un procédé chimique. Les cas d'adultération par  le son 
de froment se r k o l v e n t  avantageusement p a r  la numérat,ion des 
fragments cellulosiques, comme il est indiqué plus bas. 

Sur la partie non utilisée d u  tourteau qui a étE passé au tamis 
no X, on prélkve exactement Ogr.500, qu'on introduit dans une 
capsule de porcelaine à. fond plat e t  h bec de 7 centimètres de dia- 
mPtre ; on ajoute 7 ou 8 cc. d'kther ordinaire; on agite avec une  
baguette de verre ; on  laisse reposer pendant  une minute, e t  
l'on décante l'éther avec précaution ; on place la capsule sur  un 
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bain de sahle prEalak~lement et  modérernent chaufr'é, afin $ 6 ~ 3 -  

porer l'éther, ce qu'on obtient en quelques minutes. 
La matibre est ensuite détachée de la capsule et introduite dans 

une fiole c0nique en verre de Bohéme de  230 cc. ; on ajoute 35 A 
40 cc. d'acide sulfurique à 2 p. 100 en poids, puis on chauffe jus. 
qu'h l'ébullitiori ; or] décarite le liquide s u r  un filtre plat en toile 
de coton assez fine ; on lave sommairement k l'eau chaude dans 
la f ide  et s u r  le filtre, en rassemblant dans  le fond rle ce dernier 
les parties solides entraînées ; on sépare le filtre de son entonnoir, 
et on l'exprime lkgèrement par  torsion, en évitant de presser 
notablement la partie occupée par  l'insoluble ; on étale le filtre, 
e t ,  avec une  lame de couteau, on  en détache la rnaiière, qu'on 
replace dans le  verrede Rotichrie ; le filtre estrerriis sur  sou eriton- 
noir ; on verse maintement sur  la prise d'essai 33 à 40 cc. de 
solution de potasse A3 p.  100(ce titre pent  varier de 2 à 10 p .  1OOj ; 
on chauffe jusqu'à l'ébullition, e t  I'on filtre s u r  la même toile 
que  précédemment. 

A ce moment  et  pendant  l a  'suite des opérations, où l'on doit 
réunir toute la cellulose s u r  le filtre et l a  laver, on peut fairc les 
constatations suivantes : l o  si la solution de potasse, au lieu d'étre 
brun-jaune, est brun-rouge, c'est qu'il y a trés probablement dans 

-le tourteaudes coquesdecacaosen proportion notable ; 2°10rsqu'on 
a éliminé de  la fiole le liquide coloré qu'elle contenait, en entraî- 
nan t  le moins possible d'insoluble, e t  qu'on l'a remplacé par d e  
l 'eau, si  l'on met la cellulose en suspension par  uri mouvement d e  
rotation du  liquide, on distingue trks nettement les test,s lourds et 
colorés en brun  plus ou moins foncé des cruciféres et surtout des 
coques d'arachides, q u i s e  dkposcnt les premiers (il est, du reste, 
facile, en imprimant  des mouveirients converiablm à la fiole, d e  
k p a r c r  ccs tests dcs aulres él6riients cellulosiques plus lfigcrs) ; 
3"orsque le lourlcau coritierit d u  sable s i l iwux,  celui-ci se dkpose 
]oui-dement sur  les parois de  la fiole et est assez difficilerricrit 
entraîné s u r  le  filtre. 

La cellulose est sEpar6e du  filtre et mise sur  une plaque d e  
verre ; on la ni2le ; on la dispose en une couche carrée, dont on 
prend In soixante-quatrierrie partie (division de l'ensemble en 
seize parties, puis  de l'une d'elles en quatre) .  Cette prise d'essai 
est placée sur  une lame porte-objet avec 2 gouttes de  glycérine 
B 50 p .  100, dans lesquel!es on la  ri.paiatit ; on la recouvre d'une 
lamelle de verre de  18 x 1 S rriillirn., et on I'exarriine à un srossis- 
sement de 100 diarn2tres. Si I'on n'y voit que des 6l6ments cellu- 
losiques d i i  lin et  i q u e l ~ u c ~  .rares frügrpents d e  t issus véaktaiir 
provenaritd'impurettis naturelles, le tourteauestcoirirncrcialernent 
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pur, et il est inutile d'aller plus loin. De rnèine, il y a lieu de ne 
pas prolori;.er duva~itage I'opCratiori dans le cas oii i l  existe des 
impurelés étrangitres et  oii l'on doit se borner 2 en const;iter In 
présence. Mais lorsque les ImpiiretCs riatiirelles existent en propcir- 
tion notable, ou bien lorsqu'on constate la prksence d'impuretés 
6trangi.res dont o n  doit dltr:rriiiner la proportion, on procède 
comme il suit. 

On se sert d'une lame porte-objet ayan t  un  qu;idrillage qu'on 
trace filcilt:irierit soi-n16me avec une pointe de diamant ; ce 
quadrillage a une surface totale d e  18 x 18 inillim. et comprend 
36, carrés de 3 millirn d e  côté ; o n  peut se  contenter de tracer 
des rectangles, qui sont au norribre de 6 et dont les dimensions 
sont de 28 millirn. s u r  3 rnillirn. 

Le iriicroscope de  Xachet,dorit ricius nous servons a, a u  grossis- 
sement de 100 D., u n  diainètre de chnirip réel de Iinilliin. 7 .  Pra-  
tiquement, on cnuvre aisdment linilliin.6, et mieux encore 
linillim.5, soit la moitié de la largueur des rectangles d u  porte- 
ohjet ; en une allée et une  venue du chariot qui porte la platine 
rlu microscope, on explore en entier c h a c ~ i n e  de ces surfaces ; 
puis en passant d 'un rectangle à l'autre, on parcourt toute la 
pi~6puation (au besoin, on considlrc: quelque fragment ct:lliilosi- 
que pour servir de repère, quand on veut rrioirientanérnent chan- 
ger de position dans le but  de faciliter l'évaluation des dimensions 
d'une portion de  test).  

Toute la celiulose. y compris cellc de la prise d'essai qui a fait 
l'objet de l'examen préalable ci-dessus, est de nouveau rassemblée 
sur le filtre ; on l'en sépare ; on In place sur  une plaque de verre 
et on In pése ; on en dklimilr: comme préckdemment la soixante- 
qiiatriknie partie, dont  on prend le poids exactement, sa valeur 
axant été calculée; on la disposr: sur  le quadrillage du porte- 
ob,jet, et on ln couvre, aprés l'avoir rkpnrtie dans deux gouttes de 
glyc~iriiie ; on I'exarriine, et l'on fait la riuiiiération des parcelles 
de  cellulose de la mati?re i'trarigCrc h évaluer, en tenarit coriipte 
de leurs surfaces, qui  sont exprimées en dixiérncs de millimètres 
c:airhs. Suivarit leurs formes. ces parcelles sont considérées 
coiiiine des triangles, des carrés, des trapèzes, etc. ; leurs dimen- 
sions sont appréciées par  comparaison avec le rayon du champ 
du iiiicroscope (avec I'hnbitutle, I'ceil se  fait à cette appréciation 
d'une inariiCre suffisainrnent exacte). 

ü'apriis la surface trouvée, e t  sachant ,  par  des essais préala- 
bles, ce que donne dans les mEmes contlitioris u n e  proportion 
cnnnue de l'impureté i dkterminer, on calcule le pourcentage d e  
cette irnpureté. S'il s'agit de coques d'arachides, par  exemple, e t  
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si l'on a trouvé une surface de 564 millim. carrés, comme 1 p. 200 
de  ces coques correspond k 55 niilliiri. carrés de cellulose, la pro- 

564 
portion cherchée est de = 10,2 p.  100. Les coques de cacaos 

53 

donnent, comparativement avec les coques d'arachides, une sur- 
face à peu près deux fois plus grande,  et le  tonrteau de pavot une 
étendue environ une  fois e t  demie plus grande.  

On pourrait  chercher à augmenter  la précision de ce mode 
opkratoire, en faisant des mensurations exactes avec le micro- 
mètre oculaire ; mais les mensurations exactes (pour certaines 
expertises, elles seraient peut-ètre utiles) sont incommodes et 
très Ionsues ;  d'un autre C M ,  il est & peu près impossible de 
rkpartir Efialerrieril la cellulose dans  toute la préparation, attendu 
que,  dans la mise en place d u  couvre-objet, les dc5placements du 
liquida et  de  la cellulose sont difficiles B h i t e r .  

Nous üjouteroris qu'en ce qu i  concerne la détermination des 
proportions de  coques d'arachides, on peut,, pa r  décant il t' ion. 
séparer ces coques de  la cellulose du  lin et  de la grande fiénéi'alité 
des matieres végktnles aiixqiielles elles sont associkes, atteridu 
que  les coques d'arachides sont beaucoup plus lourdes. II sullit, 
d&s lors, dc sécher le rksidu ct  de le peser. E tan t  donriéc la pro- 
portion de  riiatiere inso1ut)le q u ' o ~ i  doit ietixwver après u n  traite- 
ment identique, on remonte aisément au poids de  coques prirni-' 
tivernent introdnit dans  le mtiliinge. Dans les conditions oh nons 
nous plaçons (chaulfage des liquides jusqu'à l'ébullition seule- 
ment,), on retrouve environ Ics 70 p .  100 des coques. Avec ilne 
6biillition prolongée, de  manière k isoler cornplhternent la cellu- 
lose, ce résultat serait u n  peu moins élevé. 

L'essai microscopique quarititatif que nous venons de  dtlcrire 
n'a pas In. prktention d'étre rigoureux ; pourtant il permet d'ob- 
tenir des résultats assez approc1iEs de la vérité pour  ètre considé- 
r8s cornrric pratiques (les écarts cntre plusieurs opérations, faites 
sur  un rnérne tourteau falsifié dans une proportion connue, ne 
dkpassent pas  habituellement un dixième ou un dixikme et demi 
de l'impiiret,i: ii Evnluer). II a I ' inconvhient  d '&tre  assez fasti- 
dieux. Mais nousn'avions pas le choix dans  les moyens, et,  pour 
ne pas avouer notre impuissance, il nous a hieri fallu I 'adopkr.  
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Sur les réaationn de Kimeis pour la rcrherclie des 
gralsmes mmicnnes, 

Par M .  le Dr HANS KREIS, professeur a l'Université de Bile. 

Je trouve, dans les iinnalrs de chimie analytique du 15 février 
1906, p. 31, une note d e  M. R.Marcille,  que je  ne peux laisser 
sans réponse. 

Tout d'abord, il n'est pas exact que j'aie préconisé la réaction de 
Rishop pour reconnaître les huiles qui  ne donnent plus la réac- 
tion de Bellier. La réaction d e  Rishop consiste dans l'action de 
l'acide chlurhydrique s u r  l'huile de sésame vieille. C'est moi, par  
contre, qui a i  dbrnontré, en 1899, que  toutes les graisses, et non 
seulement, cornnie semble le croire M. Marcille, les huiles de  
graines seules, quand elles ont vieilli ou qunndon  les a exposées 
à ia  lurriiére, donnent une  coloration verte lorsqu'on les agite avec 
de l'acide chlo17hytlrique et  de  l'huile de sésame fraiche (1). Voilà 
donc une réaction tout à fait  nouvt~lle et  tout à fait différente de 
celle de  Bishop. Les observations de M. Marcille sur  l'huile 
d'olive et sur  d'autres graisses ne sont par  conséquent qu'une 
corist;~tatiori des expérierices faites pür '  rrioi il y a sept aris. 
M. Marcille commet une deuxiéme erreur  en confondant ma  

réaction ,l la phloroglucine avec une petite modification que  
M .  Wiedrnarin a indiquée e n  1904 pour la rnanikre d'opérer en 
employant cette réaction. Afin de r é s r n e r  mes droits de  priorité, 
je répète que c'est moi qui ,  en 1902, ai découvert que, dans la 
'réaction citée ci-dessus, on peut avantageusement rcmplaccr 
l'huile de  sksarne fr'aîc:lie p a r  cei-Lains ptiEriols, avec lesquels on 
ol~tient de  très belles colorations (2). En premier lieu, j'avais 
iniliqiik seuleiiient la r6sorc:inf: et. la phloroglucine, mais, plus 
tard, en 1'303, j'ai démontré que ces rkactions peuvent étre  
obtenucs avec tous les phénols ayant  au  moins deux groupes 
d'hydroxyle dans la positiori rriéta (3).  En voici quelques exerri- 
ples : 

PhBnols Coloration 
- - 

Resorci ne. .......... Violet 
Phloroglucine.. . . . . .  Rouge 
Pytogallol . . . . . . . . . .  Vicilet 
Oxyhydroquinone.. . .  Vert 

. . . . . . .  Sésarriol 141. .  Vert 
Naplitorésorcine.. ... Vert 

( 1 )  Chemiker. Zeitung, 1899. p.  8 0 1 .  
(2)  Chemiker Zeilung, i902, p. iOii. 
(3 )  Chemzker Zei iung,  iY03, p. 316. 
(41 Chemiker Zeitung, 1903, p. 1030, et 1904, p. 956. 
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REVUE DES PUBLICATIONS FRANGAISES 
I 

Uos~ge de petites quuiititi.~ tle ehloroforine clitiis 
I'itiim, IC sana et les l i q u l c l e ~  aqiieaix - 31. NICLOCX 
(Comptes rendus de l'Acndemie des s c i ~ n c e s  des Ici et 29 janvier 
1906). - On dose gEnéralenierit le chloroforme en utilisant la 
ri.ar.tion d e  I)umas, qui consis t ,~ i fairc agir  la potiisst: caustique 
en tube scellt! sur  le chlorof'orrrie ; il se forme du chlorure de 
potassium, et l'on dose le chlore. 

Ce procédé nécessite l'emploi d'un tube scellé; M.  Nicloux a 
cherché à éviter cette cornplication ; il prend un ballon bouchiau 
liège et coinrnuniqunnt avec un rdfrigérnnt k reflux ; il introduit 
clans le ballon une solution alcoolique t i t r ie  de chloroforme, puis 
de  l'alcool pour  compléter le volumc de 60 cc., e t  10 cc. de  
potasse alcnoliïyue à 10 p. 100, exeinpt,e de ch l i~rures  ; i l  porte à 
l'ébullition pendant une h e u r e ;  après refroidissement, il a,joute 
15 cc. d'eau ; il neutralise eu préserice d e  la phénolphtaléine 
colrinie indicateur, el il t i tre k l'aide d u  nitrate d'argent.  
M. Kicloux a constaté qu'en plaçant dans le ballon de tris 

petites quantités de  chloroforme, il les retrouvait presque inth- 
gralement au  dosage 

11 a donc appliqué son procédé au dosage du chloroforme dans 
l'air, et, pour cela. il fait passer l'air dans ileux harhotcurs places 
H la suite l'un de l 'autre e t  contenant de l'alcool it 93";  en g h é -  
ral,  le premier barlioteur contient tout le chloroforme. 

Lorsqu'il s'agit du sang  ou d'un liquide aqueux, M. Niçloiix 
ajoute au  sang ou au liquide cinq fois son volume d'alcool à 
80"-'3a0 acidifié par  l'acide tar t r ique;  il distille e t  recueille le 
distillaturn dans 10 cc. d'alcool k 9 5 2  il distille le tiers de ce 
distillaturii, qui  conticnt tout Ic chloroforme, et il p rodde  au 
dosage d'aprés le pi-ocSrlé ci-dessus indiquk. 

BI. Kicloux a dosé le chloroforme daiis le sang de chiens suu- 
mis il I 'ünesthésiechloroformi~~ue, et cela avant ,  pendant et aprés 
l'anesthésie. 

La dose anesthésique varie  d'un animal & l'autre ; cllc est voi- 
sine de 5Omilligr. pour 100 cc. de sang. 

1,a dose rnnrtelle est toiit. aussi variiihle, e t  la marge entre la 
dose mortelle e t  la doseanesthésique est relatiyement trésfailile. 

Lorsque l 'administration d u  chloroforme a cessé, le chloroforme 
s'élimine très rapidcrnerit, surtout ;LU d é b u t ;  au  bout de 5 minu- 
tes, In quantité de chloroforme a baissé d'environ moitié dans le 
sang ; au bout de  3 heures, le s a n s  n'en contient plus q u e  
7 milligr. par  1lOcc. ;  il a à peu p r è s  disparu a u  bout d e  
7 heures. 
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l'rd-sceiac c l c  I'c~rsciiîc ciniia: ICR giycd-rincm dites 
I I I ~ ~ C R .  - M .  G:\I~I.Ilrilll) (Joiirnrrl de phm-il~ncie el de chimie du  
16 fcvrier 1906). - 11. Bwgnul t  a signalé la lwésence, dans les 
filycbrines coiniiiercinles, d'une certaine qiinntité d'arsenic direc- 
tenient d6c6lable p a r  lcs r6actifs chimiques (1). 11. Galiiiinrd a 
coiislaté qiie les glyctkiiies diles p i r e s  csntiennent des  traces 
d'arsenic sous ïoriiie de cornl)ostis noii di.celnl)les dircclenient p a r  
I 1 ~ i ~ i ~ i i r e i l  d(! M i l r ~ h .  

I I 

Pour i i i e t h  PI )  k i t l ence  la 1)rbwnce clr l 'arsenic, on ajoute 
A la alyréririe uii \oluiiie rloubk (l'eau distilltle acidulér p a r  
1 p. 100 de SO+iI12 p u r ;  on filit bouillir pendant 10 heures, en  
ayant soin de  iiiunir le ballon d 'un réfrigérant k rrf lux;  aprés  
rrfroidissernent, le iiiPlii~ige donne avec l'appareil de  3I;irsh 
l'anneau caractéristique. 

Cela prouve que l 'arsmic se trouve dans In glycérine sous 
forme d'un coinposé qui ne se dissocie pas dans  les conditions 
ordinaires (le foiictionneinent de I'apparcil de  Jlarsh ; piiiir que 
les réactions apparaissent,  il fout dissocier le composé arsenical 
par le prockdé indiqué Imr M. Galirnard. 

M. Galiinürd croit que le composé arsenical qui existe d a n s  les 
~Iycérines pures, et qui a jusqu'ici passé in:ipcrçu, est ii l 'état 
d'éther arsénieux et provient de l'acide sulfurique eniployé d a n s  
la fabrication des glycEriiies brutcs. 

Riiipi~isouuciiieuts ca~isés par I'arséiilale de soude 
cmployk cii cliarcirtcrle poiir da mitrate de potasse. 
-Les charcutiers ont I'haliitude d'ajouter a u  saucisson du  nitrate 
de potasse, qui  possède, on le sait, la propriété de  conserver à In 
viaiide une coiileiir roiige. Or, le Dr Tlébcrt a signalé réceminent 
B la Société des scieiiccs médicales d'Ansers plusieui-s cas d'iwi- 
poisonrienient surverius cllez des personries qui avaierit niari$ 
du saucisson acheté chez u n  m h i e  charcutier. 

Le saucisson ayant  été analysé par  RI. Viaud, d'Anpers, il f ~ i t  
constaté qu'il contenait une quantité d'arsenic assez considPrn- 
Ide; le charcutier,  questionné, répondit qu'il ajoutait son 
snucisson du nitrate de potasse, e t  l 'on constata, en effet, que le 
sel dont il se servait était de l'arséiiiale de soiide, qui avait été 
délivré par erreur  au  charcutier i~ ln place rle sel de  nitre. 

JI. IIébeit estime que, pour prkvenir de  seiiiblnl~les accidents 
toujours possibles, il devrait c'tre interdit aux  charcutiers d'ajou- 
ter d u  sel de nitre à. leurs produits llour leur rloii~ier une plus 
I~clle apparence. 
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REVUE DES PUBLICATIONS E'TRANG~RES 

Denwité de I'aciile azntiyue. - MM. V E L E Y  et  31,iN- 
LEY (The Anul!jst, l ' 3 O G ,  p .  Ci 1). - Lcs autcurs ont puiilié l'acide 
p i  leur a servi (le l;i inani61~e s i~ iv ; i~ i te  : l 'acide min~~icrci;i.l pur 
est distillC, e t  le disti1l;ituin est iedistillP en priliscrice dt: nitrate 
d'argcrit e l  de  nitrate (le lii~ryuui, iifiii d'éliiiiiner 1IÇI et S0'112 ; 
on fait passer iin courilnt d'oxyghne ozonise dans  l';~cick distill6, 
et finaleiricnt celui ci est fractioriiié ilans le vide B la plus biisse 
tenipbrittiii.c possililc. I h n s  ces conditions, l'acide obtenu cun- 
tient 99,8 p.  100 tl'AzO"1, avec 2 partie pour 2.000.000 d'iicitlc 
nitreux. 4 piirties pour 1.000.000 de ÇOLIIS et 3 parl.ies pour 
1.000.000 tl'acitles hnlogén15s. L';tcitle c:st d é b i t r r a d  (le l'cm 
restant piil. un  appareil sphcid ( P h i l .  l rnns..  2890, A .  3 6 3 ;  fina- 
Icinent, le prorliiit obtenu cotitient 99,!)7 p. 100 tl'.izOVH. 

Lcs auteurs  emploicmt, pour le titrage d r s  tliverscs dilutions (le 
cet acide, unc solution d e  soudc caustique pi-éparéc il i i  moyen du 
sodiiiin et dc 1 ; ~  vapeur d'eau et  ti1ri.e avec une soluliori nomale  
de SO"II$ titriic e l l e - r n h e  avec d u  carlioriate d r  soiide. 

Le tilbleau su i twi t  iiioritre les rc!sultats olileriiis pars les nuleurs 
et par divers autres o1)irateiirs 

I'ourccntngo dorinu par  : 
1" Lunge et Hcy. . . . . 87.7 8 9 . 6  
2- Veley et hlauloy . . . 87 5 89.li 
3'J Fcrgusrin . . . . . 87.6 89.7  
4 0  h I o y u ~ r ~  d u  li,ciis dP 

t e r i r i i n a t i o n s  prdcé- 
dentes . . . . . . . . 87.6  89.6 

50 Wintcler. . . . . . . 86 .3  88.2 
Différence e n t r e 4  et 5 . . - 1 . 3  - 1 . 4  

II. C .  

Densité de l'acide tazotiqtie. - M. PLTZER (Th Ann- 
l p t ,  Z90(i, p. 62). - IA7auteur déci,it la purification de l'acide 
nitiiqiie. 1:jOgr. de  cet acide, bvapoi-6s diins une capsule de plil- 
tine, laissent à l 'évaporation uri résirlu parf;iif.c:irient visible, rriais 
iinpor~~léi~;il~lc. ; cet acide est cunipli~terneiit eseinpt d'ncirle 
riitreiis (dilué avec: tle l'eaii [ J  : 11 e t  üilililiorir16 il'uric! goulle de 
periiîaii~ariate de polassiurn N / 1 0 ,  la coloration r o s k  persiste 
pendnrit uiie.heure), de SO'bII', e t  d'iode. 
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II emploie, pour  le titrage, une  solution 3 5  de carbonate de 
snudc e t ,  comme inilic;iteur, le in ithyloriinge en solution très 
diluée. 1,e poids sp: ' ; ifil~ieét:iit  rl6teriiiinb p:ir i i r i  densimiit.re 
duririniil les trois p re in ihes  tli:iin,iles tlirei-temerit, tanilis que In 
quntriknie etait trouvee par  nppivxiination. 

Poids spbcifique 
1 .?O - Az03H p. 100 
40 - 

.1:4878 8!),19 
1.4908 90,40 
1 &J23 90,9H 
1,4943 91,79 
1,6958 93.52 
1,4!)73 93,22 
1,4988 93,% 
1,4998 91,EJJ 

I I .  C. 

Eniplol d i a  pcrsulîmtc d'uinii ioii lnr~ne pniicle  4 u u m ~ e  
( I l i  chroinc clnus l 'nclar .  - M. HbllKY-EUWARL) WAL- 
TERS (.lourn. of t h e  a n w .  chem. S x i e t y ,  dkcp.lnlire 19D3, p. 1590). 
-On pése l g r . 2 5  d'acier, qu'on altaque dan5 un  h k h e r ,  par 
35 cc. de SOLI12 dilué h 1/3 ; on ajoute urirt pc:i.ite qii:iiitité de per- 
siilfatcl d'aiiiinoriiaque ) ) c m  oxycler Ic fer et les riii~tiFres earlm- 
nfes ; on dilue $ ZOOcc ; o n  ajoute 40cc. d'une solution d'azotate 
d'iirpnt & 4 p .  2000, puis lin excés dc prrsulfate d'aiiiiiioninque 
(5  7 gr.), et l'on portc & 1'dl)ullitiori. Cellc-ci est maintenue Pen- 
dant cinq minutcs, nlin de détruire I'excks de  persulfate ; on 
rcfimitlit la soliit,ion ; on la trnnsvase dans iirie fiole jnu~;ée ,  e t  
l'on aiiiène A 400 cc. 

100 cc. dis la solution [)rkcedc.nte surit rricsuri.!: dans une fiole 
j:~ugée et mis de cùté ; Ic reste d u  liqiii~le, soit 400cc. (correspon- 
rliint 1 gr. dc l'échantillon) est ti'iinsvasé dans un bbchcr ; on 
ajoute un  voluiric cxncteiiient incsuré d'une solrition de sulfate 
ferreux, et I'exciis do celiii-ci est titre avec une solution de perinan- 
y n a t e  de potassc, jusqii'ii obtention de la colornticin rosc carac- 
tiristiqiie. 

Le rioinlirc de  cc. de periiianganate eiiiployé, diminué d u  
nom1irc.de CI:. d e  rrtte soliition qu'exige I P  voliinie total d e  In 
wlution de  s~i l f ' i~tc  ferreux ajouté,  donne le voluine d e  lierinan- 
:,.;III;& ernploy6 1 ~ 1 '  I u ' : k i r ~ m e e t  le  iiii~ri;.aiikse. 

Le conteriii de ln fiole j tugée B 100 cc., qui avait éié préiililble- 
ment mis de cdté, est traiisvasé daiis une cqisulo de porcelaine 
ct titré avec urie'solution d'arsériite de  soude, jusqu'il obtention 
d'une coloratioii jaune brillant. 

Le noiiibre de cc. de  solution d'arsériite eiiiploybe, iiiultiplié 
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par  la valr~ii.-tlt~ ~~(.Ili.-ei rn iiiiiriyrii.sc, tloiiiic la tclnriii, ru  iiinn- 
garièsc. 

Le voluiiie [ILI ~~cri i iar i~ai int t :  ciiiplogC. 1)i'i ' 11: c h r o i i i ~  cst t i ~ i i ~ é  
r n  cnlciilarit In qiiniititc: 1111 iiiaiigiiiii.sc détt~riiiinéc~ plas  liniit, qui 
coi~respoiitl it un certain rioiiilire tlt: c :~.  tlc I i i  .;oliiLi~)ri d? 1it:riii:iri- 
p ~ ; ~ t i i ,  e t  eri soiistrngi~iit cf rioiiiliiac dii v~)luiiie total d c  cclui 
exigé pour  le chroiiic t>t le iixingnniw. Poiir avoir In tcriciir tlo 

celui-ci, il n'y a plus qii'ii iiiultililici. le iioiiil)re de cc .  calculiJ 
par  la quantitti: (le chroiiio niirliirl corrrspoiitl lii solution. 

~ ~ É A C T I F S .  - Arset~i le  dt SOU&. - (:('tfe ~0lllti011  CS^ ( ' ~ 1 1 ~  d~ 
blair (1) ; elle r s t  titi$r a w r  i i r i  ncirr chroini. dont Ici tc~nriii. (ln 
innnganèse est conniir. Cil iiiClxrigc~ d'une .;olutiuii d r  c~lii~oiiiti 
pilia et d'une solutiuri de iiiiiripni:se 1""' peut 2ti.e nussi eiiiployC. 

Solution de p e m n n , q n ~ i n k  de potadse. - Cctt c solution rs t fiiite 
(in dissolvant lgr.82 de pcriii;tn~;iriiitc de potasse tlnris iin litre 
(l'eau. 

Solutiotz de sitlfnte f irreux.  - Cvttc: sr~lution est olitcnue rn tlis- 
snlvarit 2 2 ~ 3 . :  de siilf;ite tloiililc il(: fer ct d'niiimoriinqiic, cijnii- 
lant 90cc.  de SO'I19 coiiceritrt: cl tliliiniit il un litrc. 

I l  n'est pas n"I.essaire que ln solution d(: periiiarignn;ite soit 
exnctoiiicwt Pqiiivalt3rite il celle du siilf:itr fori-cws ; coiiiiiie Ic liti7c 
de celle-ci change assez facileiiicwt, on doit, avant  chaque essai, ou 
tou t  nu iiioins chii(1iie jour, détci-iriinrr In concordüiice des rleiia 
solutions. 

Ln soliitioii tlr liri-iiiaiigi~rial~: p u t .  i3ti.r titi.& nu iiio-jen di1 ftir 
o u  pnr I'ciiililoi (I 'LI I I  sr1 de t:liroiiie 11ur  Si rlle r s l  titrée au 
iiioycn du  fcr,  la vnleiir cri cbroiiic est d0tc~riiiini.e par  I'i'quation : 

l(i7,7 : I j2 , l  :: wle i i r  eii fer : z = valeur (in c h i ~ i i i c .  
Oiinnt il la valciir cil iiiaiigiinEsc cllc est tlt'~tcriiiinée par l'i'qua- 

tiun : 
2 7 ! ) , 5  : 5: :: villeur en fcr : .2: = vnlcur en iii:~ngnnèsc. 
Si la soliition est titrée a w c  lin sr1 de chiwiiic pur, In aleiir 

1.11 iiiaii,~ariést~ cnst i)liti~iiiic~ p i r  1't'q~i;ition : 
260,; : l(i:i :: ~ i l e i i i .  (in chroi i~c : x -1 viilciir 1.n rn:uiganiw1. 

11. c. 

Desage da iriiliciiiin daus IR fonte. - 11. II.-E. 1)iLLER 
(Poti~iilt~~rnerz's A s s o c . ,  I!)Os). - l.e CoiiiitC. II(: In section iiiétiil- 
I i i r~ ic l~ ie  de crttc: Associnlion n tléeitlé d'adol)tcle l a  iiii~thodc sui- 
vante coiniiicl iiiétliodi: offit:ic~ll~l tlr dosage du  siliciuin tlaris la 
fonte. 

Mwle operwtoi~.e. - 011 pose I gr .  ilc 1 kctiaiitiilori ; on ajoute 
30 cc. C I ' ~ \ Z O ~ I  ( D  = 1,13G), puis 2 cc. de S0'11' : on Evnpore jus- 
qi i ' i  cc qu'il ne se tlPgage plils defuiiiécis hlanrhes ; oii reprend 
pnr l'eau, ct l'un fiiit bouillir 1)oiir tlissoiidre le sulfate f w  
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tciix; on filtre sur  filtre sans cendres ; on lave une fois :L ~ 'ea i i  
rhxiide, uiie fois avec< HCI, p i s  trois ou quatre fois avec d e  
l'eau chaude ; on calcine ; on p6se et l'on évapore avec quelques 
gouttes [le SOiILP conc.enli.6 et 4 ou 5cc.  d'ücitle fluorhydriquc ; 
on calcine Icntt~iiierit ot l'on uèsc. 

On multiplie la 11iti'Zrence des pesCes p a r  0 , k 7 0 2 .  
P .  T 

S u i  la précipitdion dc l'or iuétalliqne. - fi[. 1). E. 
JAJIESOX (Journ. of rrnzet-. che~~r i c ' l  Society, I!)O:i, p. 2 S 4 4 ) .  - 
[,a métliode suirarite periiiet tle pr6cipitci l'or ii l'état mCtillliqiie 
en uiie ou tleiix riiiriiiies (it de  doiiiici 2 celiii-ci i i i i  aspect iiiii~- 
I O ~ I I I I  à celui t l i i  vlilurui-e t l ' i i r y i t .  

Une b n p e t t e  de iiitritc de  pot;issiiiin pcs;iiit eiiviroii ;gr. mst 
pli~cce tltins une soliition tlc 1 gr. de cliloriire d'or tlans 3Occ. 
tl'enii ; or1 iI)oute en iinct sciile fois 5 cc.  de SO'lIL coiiccritré; iiiis- 
sitOt qiie la réüclion Iirusqiie a ét6 tcriiiinée, on iyoiite une noii- 
\-elle I)agiiet.t,c tlr riitiite ile potiissiiiin (le m?me poitls, e t  l'on 
iigite jiisrlu'L ce q u e  la rt;~ctiori soit de riouvcau finie. L'or se 
tlepose ;ILI foiid tlii réci1)ierit sous 1;i fornie de flocons de cou\eur 
riciii-bruni'ttre, que surnage u n  liqiiitle piii,f;~itcnient liiiipide. Ces 
flocons, lorsqu'ils sont séchés, sont pliis jaunes que l'oxyde de 

O catlinium cnlcinr;. H.  C .  

Séparatiou et  dosage de I'ar~enic, du vanadium 
et d o  niolybdfine. - M M .  C .  FI1IEJIIlEIJI, O. DECKER e t  
E. I)IE.?I (Zeits. f .  annlyt. C'hernie, 1903, p.  665) - Pour dosrr 
I'nr.enic, le vanadium et le riiolybdène, l o r q u ' i l s  se troiivent 
enwinble, on sPpnre p a r  HZS l'arsenic r t  le iiiolyhdEne de  leur 
soliition sulfiirique ; on  rrcueille le prCcipit6 sur  u n  filtre et on 
1;irc ; Ic filtratiiiii c ~ t  iiiis dnns un(, capsule e n  porcrliiinr et sou- 
mis & I'évniiorntion ;LU bain-innric. lm sulfures oiii se troiivciit 
sur le filtre sont dissous p a r  qiielqurs goiittes d 'eau de  1)roiiie; 
l ' t ~ r è s  rie hionie est c . h a 4  p a r  Cvi~poration ; on ,terinine l'oxy- 
tl;itir)n au  moyen d1AzO"ll, e t  l'on pi+ciliite finalenient l'arsenic 
par lu iiiixtiire mügriésieriiii:. - 

II n'est pas nf.crssaire de hiire une  tloiible lirécipitution de 
1';lrhenic ii l 'état d1arsCni:ttct-aiiimonii~co-inagn6sicn tant  qu'on a ,  
pour l mol. de As203,9 mol. de M003 au p l w .  

.\ussitGt que la teneur d u  n i o ~ ~ b d è n c ~ ~ n s s c  cette liiiiite, on ii. 

de* r6aiiltiits trol) forts, car ,  (:ri tijoiitarit de  lii iiiixture iiiiignk- 
sienne, il se rlipose tlii ~iilfntc. Insiqiie de iiingn6sir.. Dans CE cils, 
on eht foin? de pi+r.ipitt~i I';irsenic tm 11i:~ia fois. Le filtratiirn rlc la 
prriniPre lii+cipit:itioii de I';irsrriic scrt pnur  1~ dosniy  tlii molgb- 
ilijne; on chi~iifl'r. li.géi-eiiitwt cctle solution en piat.s(wcild'un peu de 
~ ~ u l y w l î i i i ~ t  tl ':~iiiiiioni~~iii ; on ;u~iiliilc i(ri~ei.cii~c~iit pi' iicl  et le 
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sulfure de molybdhrie airisi pr+cipité est filtré dans  un creuset de  
Gooch, puis  pesé à 1'Rtat de  RIo03. 

Le vanadium est dosé dans le premier liltr;~Luiri provenarit de  
la pr6cipit;~Lion p a r  112S, nu moyen du periiinngnnnte de pot:isse, 
nurès avoir chassE H'S en euces. 

On peut separer l'arsenic du vünadiurli et d u  iiiolybtlèrie par 
distillalion de l'arsenic, en faisant. Iioiiillir l a  sriliition des 3 sels 
en pr6seiir.i: de KI  et tl'llC1 et eri eriiplo>-mL l'appareil de 13urisrri- 
Firikener, daris Irquel le ballon de distillicticiri a une c:iljncité (le 
200 cc. 

Pour coiiduire l'opérntiori, on  eriiploie, pour 1 gr. d(: sube- 
tance, (le l gr .  h 1gr .5  de K I  et 7Ucc. de  IlCl (1) - 1,19); 
nu début de  la clistilliitiori. c'est-&-dire ayant  d'avoir chabsi. 
coiiiplèteiiic~nt l ' io t l~ ,  nri ri:tliiit. sc:nsiblfmerit In flnmriiti, afin 
d'eiiip6clier que l'iode buriche le t u lw  de distillation ; a u  bout de 
20 minutes, I'arsrriic m t  distillé ; le distill;itiirri est filtré siir (lu 
coton de  verre, pour le sFparer de l'iode qui a distillé ; on 
ajoute de I'euu de chlore, et l'on évapore j u s q u ? ~  consistarice siiii- 
peuse ; on rcprend le rPsidii p a r  I'cinu ; ori Ic trariw:ise dansun 
creuset de platinc; on I'i.v:il~orr, et l'on ch:iuffelccrruselperidont 
l / 2  heure Ei u n e  tcirnriCrature dc k:l2-4JO\ on laisse ensriih: 
refroidir le ci'eliset. diiiis iiii tlwsic:c:atciir coritrnarit de I'iicidc 
p h o s p h o ~ i y u e  ; on le place ~l;ins un 1ii.sii-flacon bicw fermé, el l'un 
pèse après refroitlisseiiient. L. Cr. 

Héynratiaa tlc l'ncitlc niobiquc d'nvcc l'ricitlc 
tangsîique.  - AI. BEDFOILD (Journ. of nmeî.. çfiemicnl Society, 
1905, p.  1220). - Ln iiidthodt: suivante a étP eriiplayée par  I'aii- 
triiir p m r  11" s6par;it.ion il<: l'acide niobique 1:t d(, l'acide iungsti- 
que dans Irs an;dgsils de riioliotiirig.stiitc~s. Oii njoiik du nitrilte 
rriercureux et uri léger excès tl'AzO"1 k 1 i ~  soliiljoii c:oriteiiii~it les 
acides riiobique et lurigstique ; puis on ajoute de I'oxydc nicrcu- 
rique r6ccrrirnririt plcipi t i : ,  et le tout est porté à 1'6biillitioii pen- 
t1:iiit cinq iiiinutc~s ; arissitcit que le pr6cipité est dhposé, on le 
filtre ; on le lave avec (le l'enii bouill:inte ; on le skcihe et  on le cal- 
cine; il est constitui p a r  TYliYJ'f lTOJ. Ce m d a n g e  d'oxydt:~ p s t  

fondu iivp(: (111 cal h ~ i i i ~ t t '  (le p o t a ~ s e  (il ne faiit pas  eiiipIo?-er Je 
c;ii.Swriiite d e  soude, parce que les sels d e  soude ssrit beniicoiip 
moins solubles que les sels de potnssc'). Le produit de la fusion 
est dissous t ln~is  23Occ. cl'cau ; 1 ; ~  solutiori ainsi ohlenui: est addi- 
tioiinEe tlc liqueur riiiigriCsic~ririe sciiibl;il)le h celle qu'on emploie 
pour le dosage de  l''O" taprks un  repos de plusieiirs heures, 
le précipitti est I:lvt!, séché, puis ciilriné. Le résidu ohtenu est 
forirlii avrc  tlii liisrilf;ite d c  pot;ii.sc, le pi,o(liiit tlc rc:ttc. fusion est 
additionné cl'eüii el porto k I'61,ullition ; le produit insoliil~le eit 
filtri', lavP, calri né e t  pe96 comrne KbQ. L'acide tungstique est 

determiné par  différence. 11. C. 
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hosnge du I~inmnth ct  ma ~ O p ~ r a t i o n  d'avca Ic 
cuivre. le caclniiiiiii, le  iiicrcure ct l'ai-geint. - 
NBI. A .  STACHLIIR e t  W. SClIAItFENUERG (The Analgst, 1906, 
p. 5 4 ) .  - Celtr: méthode est 1)aséc: siir la précipitation (lu Iiis- 
miith par  le phosphate de soude. 

.-1 10 ou 20 cc. dc la ~ o l u t i o n  dii sel de 1)ic;muth iOgr.! h Ogr.2 
de ni) on iijoiite siif'fisnmmcnt d'eau pour obtenir 300 ou k00cc. ; 
on chaiiffe à. l'i.biillition, el Ir pi.écipilF: d e  sel linsique est redis- 
m i s  p i ~ r  addition de  In 11liis pctite quantité possilile d':\xO"I; le  
liquide boiiill;mt est Iriiité par  une soliiticiri @alerrieiit Iioiiillai~te 
(le phosphate de soude trilinsique à 10  p. 100; la qnantité ii 
eiiiployer de celle-ci rlépeiitl surloul de In proportion d'acide 
lilire présent, e t ,  en prksence de benucoiip d'HC1, il est nécessaire 
d'erriployer une plus gründc, proportion de  phosphate de soude. 

Si la solution est [le\-enue alcaline, il faut la rcntlie acide par  
addition d'un neu d'AzO"1. 

AprPs avoir filit l~oiiillir pentlnnt qiinlqiies instants, on laisse 
déposer le pri.ciiiitP_ ; le liquiile siiimngcmt est essayé avec: le 
phosptiate, et,  si  la pi6cipitatiori est complète, le précipité est 
filtr6 k chniid sur  lin c r e i i ~ e t  de  Cooch, lavé avec de l'eau c1i:tnde 
conlenant 1 p.  100 cl'AzO"1 et qiielqucs traces d e  nitrate d'aiii- 
iiioni;ique, p i s  s k h i :  h 12OU, calciné pendant :i 5 10 niinntes s u r  
le 11:c Bunsen et pesé k l'ktat de  IWOk.  

, Ç q  ai-afion du bisni i l th et du c u i r w .  - Le l~ i smnth  est pi'tkipilé 
coinine il a &té  (ICcrit plus liaiit, tantlis yiie le cuivre est prkci- 
pitti ri;~ris le filtratum par  I'hytlrogèrie sulfuré et pcsé l'état de 
sulfure de ciiivie. 1,-ne Ubterminntion électrolytiqne n e  donne 
pas de rrkiiltiit exact en présence rl'IlC1. 

Sel wntion d u  bismuth et dw codmium. - Après la séparation (lu 
l~isiiiuth ù. l'état de  phcisph;ite, le cndiiiiurn cst dEtermini: par  
l'électrolyse d u  filtsalurn rendu mimonincal et additionné de  
q ; i n u r e  de potassiiiiii, h condition cependant qu'il n'y nit pas 
d'llC1. Si cet acide existe, i l  fiiut p r k i p i t e r  le cndrriiurii & l'état d e  
siilfiire e t  rctlissriudre celui-ci par  Aï.CJIIT ; on  procPtle ensuite k 
1't.lcc:trolyw aprPs addition d'airiiiioni;iqiir~ et  de cgannre de  
~otassiuiri .  

Sipwation du bismuih p t  du mercure. - Le f i l l~~atui i i  sépei,t; du 
phosphate de l~isiiiulli est trait6 par  un  grantl excès d'IICI, puis 
11:r un mcCs sl'aniriioriiaquc ; s'il se foriiie un  précipile, celui-ci 
es t  i'ediss011s pilis IICI, e t  la solution est rendue de nouve;iu 
niiiiiioriinciilc; on chnufl'e Ir, liqiiitlc à l'ébullition, et l'on y fiiit 
passer uii couriint d'liytlro$ri c: sulfure ; a u  bout de 5 ü 20 minu- 
tes, Ic siilf~ii~e (le 1nPirur.c se G p a r r ,  e t  il ne contient aucune Irace 
[le soufi.e lihi,r. I I  r s t  ]+uni siir lin c r ~ i i s f 4  (le Goorh, li~\-é a w c  
di1 l'eau ch;iiitl~, de l'alco«l et d e  I'Pthcr, p i s  &ch+ & 1 0 3  et 
pesé. 

S~pnration du bismuth et de L ' n y n t .  - D a n s  ce cas, le  bismuth 
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ne  eut t?li.e sCpiwé q u ' a 1  I'aliseiice tl'IiC1. L ' ~ i i . ~ e ~ i t  reste cliiiis le 
filtratuin et peut être d6ttirniiné p r  les niéthodes usuelles. 

Sépni.ation d z i  plomb et di1 bisi~zulk. - On peut concevoir une 
miithode ile sPparation de ces deux  m é t i ~ u x  qui  serait hiisCe siir 
Icur pi'écipiti~tion l'état rle phosphates et la reclissoliition (lu 
phosphate de plornb piir ébullitinn rlu prtkipité a r e c  une solu- 
t i o ~ i  nitrique diluée ( I p .  100) (1). LI. C. . 

b u c i l y s e  du cliiorurc de zliic. - Eyi?reering zgNerrs, i!IO:i, 
p .  f u n ) .  - Cette iiikthode d'analyse e.;t c'elle proposCe piir I ' . k  
sociatiori niiiéricaiiic pour la consiirr tion tlcs ]mis. 

I)orr~,qp d i t  chloriire de zinc. - ()ri preritl 5 rc. tlr: chloriire de 
ziric, ( ~ I I ' U I I  iitlditioriiie tlc IOOcc. t l ' c ~ ~ i i  ; U r i  a,joiile2 gorilles d'une 
solutioii hi1t~ii.i.e de chiwiiii~te de  ~ ) o t i ~ s s i u ~ i i ,  p i s  on vwse (ln agi- 
tiint une soliition titrce de nitrate tl'nrgcnt ii 10gr.990 par litre, 
j iisqii'B colori~tion rougi i t re .  

On calciile ln quantité (Ir: chloi,iii-e d e  zinc pour  200 eii niitlti- 
pliant le nciiiil)re d e  cc. tlc nitriilcl tl'argoiit l)nr 0,138 et tlivisiint le 
prodnit p i '  le chiffre ol~trni i  en iiiiiltipliiint Ic noiilhre do rc. (le 
c:tilorurii rlo xiiic p rdevé  p a r  In tlensilé (ILI chlorrire. 

Le lii1)ori~toire de I'Uniol~ Pczcific I ) r ~ s e r w ' y  Wo).lis prucètle 
ainsi : 

On pulvi'iise 10gr.  de  chlururi: de zinc foiitlu et Scrnsci. eiitrtl 
dcux fciiilles de piipier filtre ; on les iiict r;ipitleiiient tliins un 
fli~con ct I'oii phse. 

On verse dans u n  \-rixe conteiinrit :i00 rc:. rl'riiil, piiis on piw le 
fli~con set: ; In tlifyérence donno le poids du (:kiloriire ; on cuiiwe le 
vase, c.t on laisse en repos pcndarit l d  heiircs ; on filtrc, puis oii 
lave à l'e:iii froiile, j ~ ~ s q u ' &  cc que le filtriitiiiii ne contienric plus 
trace (le chloriirc ; on si.rIie 2 1000 et I'oii pèse. On a ainsi le 
chlorure zinc: Iinsiqiie. Iii~prirtie filtréci est tlili16e :L 1 litrc. 

Ilosnge du fer. -On fait boiiillii. 30 cc. de In solutiori, et l'on pr6- 
cipite par AzI13 ; on filtre et on l a r e  4 5 fois I~I'eiui chüiidt:. IA) 
précipité e i t  redissoiis dans I1CI:c4 reprécipi té piir M l 3  ; oiifiltrt, ; 
on lave ;  on incinére, et I'on @se ITc'03. 

Dosage du z inc .  - A la liqueur filtrée dii fer,  on ajoiitc une 
soliition concentrée (le car l~onnte de soude, jiisqii'k r(action 163'- 
renient alcaline. Lc zinc SC sous fornic d e  carboriate ; 
on fait 1)ouillir lmt l i in t  15 ininutes ; on tlécarite ; on lavé pàr 
tlkaiilation ; on filtre; on lave ; on i n c i n i v ,  rt I'on liése l'oxyde 
de zinc. 

Dosage d ~ s  chlorirws. - P a r  iine solntiori noriiiale rlr iiitrnti: 
il'iirgent. 

( i )  Les solulions iieuires de  sels ~ ~ l o ~ i i l i i q u r s  i i i i i t  ~iii:ripil4cs i~iiürililnii- 
vernent par le plioapliate ile soudc, niais Ic pi+<.ipii6 cc1 ci~nslilub par  I( ' s  
h u i s  tlili'~!reiil,: ~~I i i~sp l ia lcs .  l t~si l i ic l~,  1'"" u n ~ l ~ n g u ~ l ~ ~ l l i ~ i ~ ~ n ,  donricri1 
iiualeiiiüiit le pliusl~liali: trilia>iqoc. 
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Dosnge de  l ' n c i t l i k '  l i b re .  - 011 rlissoiit 10 g r .  - de chloriire d e  
zinc foixlii dans 100 cr. tl'ean, e t  l'on dose aiiinéthylor:ingr. 

Le  zinc dosé dans la soluiioii aqiiciise est coniptl. coniiiic etilo- 
riiw de ziiic, le chlore dosé ni1 nitvate t l ' r i r ~ t ~ ~ i t  rorrespondaiit au  
zinc de I'oaydc. 1'. 1'. 

Blélliorlc rpl~i;Lc pour I'an~riIysc d i i  rq~nt11 fluor. - 
M .  A .  \V. GHEGO11Y (Cheilr A'ews,  1905, I I ,  p.  ,184). - Ln 
iiiétliode suivante peut 6tre coiisitl6rée coiiiiiie ti-6s priitiqiie  POU^ 
le dosage du fliiorui-e de  calciuin-dans le spath fluor, lorsque ce 
dernier ne contient que des rni~liorintes et de  la silice, et en t rnnnt  
coiiipte (le ce que ce dosase doit étre fait su r  I'éclinntillon prEa- 
lihleiii:nt skché B 1200. 

L'acide carboiiiqiie est dosé par  calcination rle 2 gr.  du niinéral 
RU rouge, jusqu'h ce qu'il ne perde plus de poids. 

Urie autre prise tl'ess:~i de 2 gr .  est tr:~itée dans une capsule d e  
platine par  l'acide fluorhydrique chimiquenient p u r  ; on évapore 
ce dernier; on calcine le rtfsitlu, puis on pése. Le carbonate (le 
chaux est trnnsforinP. en fliiorurr: rle calciiini, et In perte de  poids 
ol~tcnue est due i la pr6sence de la silice, en tenant coiiipte 
cepentlarit de la quantité tlr: carho~iate  trouvée par  u n  preiiiicr 
essai. 

L o i q u e  la silice sc trouve e n  partie libre et en partie à l'état 
de silicate, ccttc dtsnikrc déterniination n'est pas absoluinent 
exacte. 

Une autre portion du  n ~ i n é r a l  de 2 gr.  est chaufï6e dans une 
capsule de platine avec SOIIJ" auquel on ajoute de l'acide fluor- 
hydrique, si le iiiiu6ral conticnt heaucoup de silice ; I'excés de 
ROiHa est chassé ; le résidu d e  1';ittaque est c;~l(:iii6, puis pcsé  

Dans cette opération, le poids priniitif du  iiiinkral n a u p i e n t f ,  
ce qui est dii d'nlwrtl à la transformation du fluorure de  calciuiii 
cn snlfi~tc (le chaux ,  d'autre part  h la transfornintion d u  c n r l ~ o -  
riate de chnnx en sulfate, mais, connnissnnt In proportion di: ce 
dernier coinposé ct aussi celle de  la silice, on peut calculer facile- 
iiirnt la tencnr réellc en fliioriire [le calriiim. 

11. C .  

Dosage de I'lnyposiilllîc, rln aiiilfltc et  [ lu  wiiliiire 
d e  s o c ï ï ~ i i i .  - MM. DLPItEJIJN et  W .  KOllIV (Zeitschr. f .  
anyeiu. Chelnie, 4905, p. 223). - Urie solution d'hyposulfite, de  
sulfite et de sulfure de sodinrii, triLithe par  FICl ou SoiII?, rloiinr 
du soufre et un dégagement de  SO', tandis que,  si l'on traite par  
l'acide ?cetique ?I froid, le soufre ne se sépare pas ;  le soufre est. 
mis en liberté ii chaud. Les auteurs ont o l m r v é  que, rnéine i 
clinud, l'acide acétique rie clécoiripuse pas l'hyposulfite, lorsque, 
pour une inolécule d'acide acétique, il y ri. au inoins trois iiiolecii- 
lm d'ncattnle de sodiwn. C e t t ~  i -h r t ion  prriiict dr dospr I'hyposul- 
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fite en pr6sence du  sulfilc, ciir ce dernier,  en prdserice dl: I'aciile 
acétiquc et de  I'acfitate de s o ~ x l e  ;L ctinurl, est dticoiriposé quanti- 
tativeinent, tandis que I'hyposulliie n'est pas touclitl, e t .  après 
rcfroidissetncnt, on peut titrer I'tiyposulfite pxr l'iode. 

S'il y a beaucoup de 5ullite. il f i ~ u t  que I'b,biillit.iori snit plus 
prolongee, afin d c  chitsser les tlernikres ti-.ic,:s 11,: S 0 2 .  O n  priit 
abrkger la duréede I'éhiillition en oxydant  lei t lernihcs trsices d e  
( i O P  3u iiioyeri du chlorate de poli~ssc. On fait 1)oiiillii ptint1;iiit 
20 minutes 10cc. d'hyposulfite de soude S / l O  et  8cc. do  sulfite 
de soude 3 /10  avec 10cc. d'acide ncétiqiit: 3S et 30cc. d'acCtate 
de soude 3S ; on ajoute ensuite 2 gr.  de chlorate tic potnssc ; on 
arrète  I'i.,bullition, et,  npi .6~ refroiiisseiiienl, on t i t re  l'hypo- 
siilfile. 

S'il s'agit (l'un mélange d'hyposulfite, de sulfite et de su1i"iire 
de  sutliurri, or1 filit ut1 prerriicr titrage il l 'iode; dans un deuxiérnr' 
essai, on bliinine le sulfure par  le carhonate de  cadmium,  et le 
filtraiyin est divisé a n  deux parties. Dans l'une, on détei.inine la. 
soiniiic tlo l'hyposulfite et du sulfite par I l i  rri6thode de  Vinkenci.- 
Volhard, et, dans l'autre pnrtie, on détermine I'hyposiilfitc par I n  
iii6thode dkcrite ci-dessus. 

L. G .  

~ O ~ R X C  du pni-chlorate tic nourlr dai io  Ic srilpétre 
d i a  eoininerca.- Il II. LE\I.ZITRE (Zritschrif t  fur n lzgeluandt~  
C h e m i ~ ,  2905, p. 36). - I l l  in:tliurlc qui rt1p3se siir la réaAion 

a 6té iiiodifido p:Lr l'auteur de la f:içon su ivu i te  : 5 g r .  [le salp$tile 
sont broyés fineuicnt avec 3 gr .  d c  sulfite de  soiitle pur  et sec; 
on chauffe le iiiélange jusqu'k fusion dans  u n e  capsule de pla- 
tine. 1,n masse fiinrliie est. dissoiite dans l'eau ; on  pr6cipite 8 
chaud par  200cc d'une si~lutiun de nitrale de  baryte à. 8 p .  100, 
et  l'on recueille Ir precipit6 coinme ?L I'hahitutlr ; le filtratuin est 
chaiifft! nvec 8cc 2 de lessive norrrinle et i g r . 2  de  persulfate de 
soiide ; on  filtre ; le filtratuin est ncutrnlis6 exncteirieiit p:v 
l'acide acétique, et I'ori dose Ic chlore h 
titrée (le nitiatt: d 'wgcnl ,  eri p r é m i c e  du 
comme indicateur. Iles deux dosiiges on 
snlpetre en perch1orat.e. 

l'aide d'une solution 
chroiiilite de polnsse 
d d u i t  Iii teneur  di1 

Rcclierche de  I'ncétmie dniis I'orlne pnr I'ddé- 
hyde ritlicyllqime e n  prkscnce de la potnsse.-SI. FROM- 
MER (Apotl~eker Zeit., 1905, p .  629). - L'auteur piwid 10 cc .  
d'urine, à Iaqi~elle i l  ajoute 1 gr. dc potasçc solide et 20 à 1 2  gout- 
tes d'ald6hyrle s;~licyliqiie ; il chaiilTe à 700; si I'ui'ine contient de 
I'ac6tonc, il se foriric, nu fond du tube, u n  anneau rouge. 
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Si I'ttltléhydc siilii:yliqiie ri'est :~joutCc qii':tprAs tiissolution de 
la potasse, I:L coloriitiori i s t  jiiiine, iiiais, ilvc!(: le temps et In cha- 
h r .  cette rolorntioii jniiiii: passe au r o u p .  

1)'iiprEs I';tiitciir, i l  se foi-iiir. tlr I'oxyl)enz;ll:1c6torie par  l'action 
de l'itld6hytle saliryliqiic, siir l'i~i:Stunc, e t  ce. coiilposé est trans- 
foriiii par la potassc cri tlioxytlil~r:nz~~l;i~6tor1e, tlorit les sels de 
potiisses sont roiiges. 

Consorvmtioai du lait. - JIM. II. S[IERM.\N, H . M N  et 
RIF,TTI,ER (Journ o f  n m v  ckem. Societg, ,1905, p. 1060). - Les 
auteurs ont trouvé que, clitris Io Izit corisen.6 'L I;L ternpérntiire de 
20 B Xi0, sans arlditiori rl';~uciin conscrvi~teur, Ic sucre de lait 
diminue rnpirlcrrierit et qnt: 1'il::irlitB augmente pendant les 
trois ou R ~ X  premiers joiirs ; i ~ i i  Iiniit rle ce t,emps, la fermrnt.ation 
se prorluit plus lmtcmr:iit, mais ln  i1e:triii:tiori du lactose et la 
formation tl'acitle rie sont 11;~s er1iwr.e ~ o r r ~ p l d . ~ ,  r n h e  aprh  quatre  
semaines. Lt: dC.,vrloppemcinl tlr l';~citlit,b, dans  le lait est rlirninuP 
p u  I'atlditiori d'environ O;l p. 100 d'eau oxyg8nBe, de fluorure 
de sodium, (le salicylate ilc soude, ou d'un m8l:mgo parties 
égales d'nciilc boriqiie et de  borax.  

L'eau oxyçériéc se tli!c:ornpo~t: si rapidement q u e .  dans la 
recherche dr mile-ci. il cist diffirile rie rl6terminer ln  qiinntité 
njoulée. B. C .  

Ileolierolie d u  tmbno et  dii s n m m  d a n s  l e n  d&sln- 
ariistmnts. - Al. C H E S T E R  AIILLM (Journ.  of Franklin I n s t . ,  
1005, p. 369). - Lhns les dksincrustarits pour ch:tudii!res, cer- 
tains i'ahricnnts e~riploient cles siihstarices vkgitïles riches en 
tannins. tels aile If: siiiiiac et Ic tabac. 

L'nuteiir es5cuti:, h l'aitle di1 iriicrcisctqie, 1;i. recherche de ces 
deux iiigrédierits. 

Mode opératoire. - Si Ic prutluil coriticint de l a  soude ou de ses 
coir.iposi!s, on Ic fait bouillir k i n ç  l'enii ; on filtre, et on lnve soi- 
gneuseiiicrit ; le filtre est ensuite perci!. e t  Ir produit est passe avec 
le inoins t1'c::~ii possibki dims iirir, solution cnnceritrCe d'hypochlo- 
rite dc ctinux ; Iorsquc: les fitirts v6git:ilc.s sont décolortes, on  les 
lave soigncuseinerit avec tlc l 'c t i i ,  puis on les introduit dans une 
solution N. 30 p. 11)0 d'alcool ; ;tu bout de cinq inini1t.i:~ rle rliges- 
tion, on 1,:s pisse dnns iine sr~liition ;ilco»liqii~, H 35 p .  200 (le 
carmin de 1~nr;ix [Ir: Gi,eii:wlier. en Ics y liiiss:~nt jiisqn'ji ce qu'el- 
les soient siil'iisi~iiiiiient colorÉes ; erisiiite on le.; erilkve, e t  on les 
lave iiveç l'i\lr:o:)l h 330, puis  on les introduit dans une solution 
faihle t l ~  vcrt B l'ioilr : :LU hoiit (le qiiclques iiiiniites, oli les 
enlkve ; or1 1ch lave h 1':ilco~l iibsolu, puis on lrs plonsc dans  
l'huile (le r idrc .  

Les f i t~rcs  peuvent alors étrc cxniiiinkii h In mnni$re orrlinnirc, 
SOUS un fiiible gros~isst~iiierit .  
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Fig. 1. - Sumac. Fig. 2.  - Tabac. 
( f . c f .  I'iiils. - 6. Tissu Iil~i-O-vûsciilnir~~. - a a  a. Poils. - 6 .  Cellule prisinatiquc I I I  

c .  Cvllulcs di:s fcuilli~s. licsii fiOro-cclliilüit*~. - c. Çi~llulc~ di', 

fcuillrs avcc slomaies. 
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Le clilorore de mediaiin en aiolotiou saturée eoiiiiiie 
réaetil. - JI. TH.\I..\P.iT.\SI (Bidletzn de phnrmncie et de chimie 
(le Roumanie ( IV  septriiibre et ortobi-e 1905). - Le rlilorure de 
~otliuiii en solution s;ilurC.c~, i~tltlitiorinb tl',icidc ;ic:i.tique, p r k i -  

rlilorure dc sotliiiiii, iii;lis l ~ s  contlitions qui pi-Csitlcnt à la for' 
iiiiition (lu pi+c:ipité n r  .;on1 pas les iiiCiiic~s, ce qiii p(wiwt [le1 
ililTti*cne:ici. ces çorl)h. 

. \WC Ic Iiriiiiitiyliiitc: (11. qiiiiiine ou Ir sult ' i i t~ [le cliiiiiitlini:, 
l i l  soliitioii h i l t ~ i i + t :  (le chloriii~: [le sotliiiiii tloniic i i r i  pr6ciliité 
i i i i i ~ i ~ l ~ h ~ ,  ~cilul)lc L froitl rians l'acitle acétique. 

. \ w c  le chlrirliydriite (le ri;~ptitylnii~iric~, on ul~tient un  p r ~ k i p i t 4  
ciist:illin, abondiint, peu solui)le dians I'acidc nctitique froid, 
très solulile à chaud ; lorsqu'il est rodissous, il ne se reforiiie 
pliis Iinr le rcfi.oitlisscirient. 

.\\-cc ln  tlit~tliyl:iiiiiiio, noiis nvoris r u  pliis haut qu'il sc foriiir 
L froid un  précipitt;. 

.2vec In triéthylaiiiine, on n'obtient piis de prbcipité ; l'acide 
acitiquc seul, sans soliition (le chlorure de sodiuin, donne un 
précipité. 

Dosnge de I'aleool éthyliqoe dans l'huile de fusel 
eoiiiincrciaïe. - M. SAMCEL F. BALL (Journal of the Soc. of 
chenlical i~ ld z i s t~ . y ,  S I V ,  1905, p. 28). -Mdl;mg'er, dan3 une Eprou- 
vrttc h si.paratiori ginailii6r, 20cc. d e  I'Sclinntillon à analyscr avcc 
2111~. ( l i s  Iieiixol P L  (i0i.c. el'iiiic1 sr~liilioii siiliirCc tlc clilor~ire (le 
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sotliuiii ; a p r i s  sépara t ion ,  l i r e  soigncuseincnt Io volume dc la 
solut,iori de rhlorii i ,e (le sotliuiii (on a coristati: quci l a  précipitation 
(l 'une petittt quanti16 de  ch lo ru re  tlc sotliuiri qu i  s e  iwoduit (1uc.l- 
qud'ois ne prot lu i t  pas d'erreur wns ih l e  tltins la Irctiise (lu 
voliiriic) ; iiietti,e M c c .  rli: la solut.ion il(: chloriire dc sotliuni, après 
st!put~tiori, daris uri liallori à tlistillcr a w r  f i f lcc. tl'caii ; tlistillci. 
5Occ. et dost:r I'iilcool qu' i ls  contirnricnt a u  nioycri d e  la tleiiiité 
et (le l a  tr i i ipiiraturc.  

Le  pourcerit:ige d 'alrool a ins i  oli tcnu, iiiultipliF p a r  l t ~  noirilire 
d e  cc.. tlt: la solution s i~ l ée  p r i s e  a p r k  ~i.p;w:itiori, rcpi'ésentc Ir 
noirihrc, de  ce. d';tlrool c o n k n u  rliiris In. l iqiicur s d é e  et pi' con- 
si'ilueiit le r i n n i l i i ~ ~  (hi r r .  tl'altmil ccintcriii tl;tns les 20 cc. rlr 
I 'écharitillon. Ce r h l l a t ,  miil t iplié par. 3, tlonnc Ic p~irce i i t : ig :  
cl'alwol éthyliqiie corittwu daris 1'6cliaritillo1i d ' hu i l e  d e  fiiscll. 

BIBLIOGRAPHIE 
Le pliospliate de chaiix (giseiiieiitn conuua) c t  les 

cxploitiitiotis aux Etats-CTuis eu 1900, par L. P. JUMEAU, 
ingénieur-chimiete, directeur de  la Compagnie des phospllotes flori. 
d icns .  1 vol. in-8 de  200 pages, avec 34 fig et  iine carte de la Floride 
(Vve Ch.  Drson. Pditeur, 49, quai des Grands Auguslins. Paris, VP). 
Prix : IO fr. - 1.a valeur d u  phosphate de chaux n'est plus rontcs t ie  
aujourd'hui. I , 'agiicullur~,  le coinmercc et  l'industrie r e t i r e ~ t  déjA de 
beaux bénéfices de son exploitation,mais l'avenir réserve B ce produit, 
autreFois dédaigné, un essor encore plus considérable. 

M. L. P. Jumeau, dans  ce livre, iudique L'imporlüoce du phosphale 
de  chaux pour l 'agricul~ure et etudie sp&cialrmerit les phosphates de 
la IJioriiJe, qui ont, depuis dix ans ,  pris unc  grande place snr le m a r -  
che européen. Les mtllhodrs nouvelles de minage, avec les prix de 
revient, sont indiqués en diitail 

Ce livre sera d'une grande utilitk pour les fabricants de superphos- 
phates et d'engrais, pour les ingénieurs: gc!ologiies, chimistes, et pour 
tous ceux qui s'io~Ëressenl au developpernerit de I'agricullure. 

Lcs Iirvciitionrr indust~icllen ir réaliser, rooiieil de 
Sa6 quraitloiirr i\ résoudre pouxm répoudre wnx I~eooiii~ 
aatoels d e  I'intluiriti-ic, par FI. NICHEL, traduit de  I'alleinand 
par Lorrrs - 1 ) u v r ~ a c ~ .  - i vol. in 8 de 40 paprs.  Duno r t  Pirial, 
éditeurs. quai des Grands Augustins, Paris. Prix : 2 fr. - L'auteur de  
cette brochure, 11. H .  Michel, ingénieur du  Reichs-Patent-Arnt (Office 
des brevets de I'enipire a l lemand) ,  y a coordonne 525 problbrn~s d'in- 
venlions recueillis p a r  ses soins e l  émanant de l'élite tics praticiens des 
pays induslriels les plus divers, de telle sorte que RI. i\licliel a cru 
d e v o i ~  proposer la soliilion de ces prohlkines ti l'esprit iriverilif 
universel. 

L'édilion allemande, publiée il y a six mois, a déjA donne des résul- 
tats probants. En effet, parmi Ics problèmes qu'elle proposait, il s'en 
trouve un certain n ~ m b r e  qui sont complèteirient rL:alisés actuelleinent. 
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Augmenté d'environ 80 pinoblPmes, la presenttt brochure, traduite par 
M. Duvinage, intéressera aussi bien les savants et les ingénieurs que 
l e s  rnkcaniciens e t  les industriels. 

~ ~ e i i d *  Danod polir I D O U  ; Cliiniie, par E. JAVET. - 
1 vol de 300 pages (Dunod e t  f 'inat edilcurs, 49, quai des Grands- 
Augustins, Paris. Prix : Si fi.. 50. - Cet agcnda contient. sous u n e  
forme coridenscie, les notions essentielles de  physique, de chimiegéne- 
rale et analytique, des explications praliqucs et  une i'oiile de tables e t  
forniules usuelles d'une recherche facile. , 

Lc titane, par I>EI.I.ET et Fiurior-tir: - 1 brochure de 67 pagcs(extrait 
des Annales de l a  science n g ~ w n o m i q u e  f ~ u n ç a i s e  et Ftrnngéw).  - 
Nous avons publie dans ce Recueil les travaux de  ces auteurs relatifs 
au dosage du lilanc et à la pré:ence de ce corps dans les sols el les 
vegelaux. . 

L'cao dnns l'aliirientaatioo, par ~.H'II.I.IEH. - 1 brochure 
de 93 pages (Imprimerie de la D+?che d'Eure et-Loi?, a Chartres). - 
L'8uteur éludie l a  question da I'alimrintation e n  eau potable de la 
ville de Chartres. 

- 

NOUVELLES ET RI NSEIGNE'MÇNTS 
Pria propasfis pour la dtrimturatiou de l'mlcool. - 

On sait que les articles 4 e t  3 de la loi du 59 novembre 1905 instituent 
deux prix pour la découverte d'un i l~~nalurar i t  pour l'alcool et  d'un 
syslème d'ulilisation de l'nlcool polir l'éclairage : 

L'un, de 20.0(10 fr .. au profil. d e  la personne qui découvrira, pour 
l'alcool, un denaturant plus avantageux que le dénalurant actuel et  
i~ffrant au Trksor toules les garanties contre la fraude ; 

L'sutrc. de 50.000 fr., ail profit dc  la pcrsonnp qui decouvrira un 
sysibirie d'utilisalioii de I'alcool pour I'écloiiage, dans les iriénies con- 
ditions que le pcitrole. 

La Corrimissio~i des ui6lliodes d'aritilpse a fixe comme sui1 le pro- 
graiiiine à rcmplir par les concurrents : 

1 .  De7iuluranl. - I O  Le rl(~riiiluraiil doil ofTrir urir otleiir e t  une  
snvrur qui le lassent repousser de la consonimaticn de bouche ; ainsi, 
devraient élre Elirninbs l e  moùt  de vin ou dr  rlntler, les essences di: - 
thym, de romarin,  d'aspic, l 'inîusion de laurirr rose, elc. 
Z0 11 iie doit pas priseriler i i i i t !  odeur trop Toile, Ii,op rcpoussanle, 

susceptible de nuire aux emplois domestiques e t  industriels de l'alcool 
drnaiuré, ce qui exclut l'emploi de I 'acelylèn~, de  I'asa-fcetidô, de 
l'essence d'ail, etc. 

3 0  11 rie peut ?Ire consLilue par une siil~slance soluble qui, en lais- 
salit des dGpôts sur 1t.s mi,ches ou dans l'ajutage des lampes. enlrave- 
rait la coinbuslion de  l'alconl denaturc;. comme le sel inarin, le sulfate 
de soude, l'alun, le chlorhydrate d'ammoniaque, le ferrocyiinure, 
l'acide picriqne, l 'infusion d e   ina as ses et  de  niarcs moisis, de jus de 
tabac, de teinture d'aloès, eic. 

4 0  Il ne peut être constitué par une substance sensiblement plus 
volatile ou moins ~ o l a l i l c  que I'alcoal, ce qui indépendamment 
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d'autres inconvenicnts, periiictlrnit de 1'Climinér pas distillalion frac. 
tionnke. Parmi  les substances d crcliire pour ce motif, il est signale, 
dans la preiniitre îa!i.gorie: l'iitlicr, le sulfure de carbone, les essences 
legères de petrolc ou dc  houillc, ctc.  ; dans la seconde : l'essence de 
térebentliine, le crasyl, le phénol, le pétrole, les goudrons de houille 
ou de boghead, de bouleau, le camphre,  la naphtaline, etc. 

So II ne doit renfermer aucune substance susceptible d'attaquer les 
organes métalliques des lampes ou dcs moteurs, tels que I'arnmonia 
que, l a  n i t ro t~en~ ine ,  les phénols chlnrés, l'acide srilîuriyue, le sulfurc 
de  carbone, etc. 

Go II ne doit pas étre toxique, coinrrie le hichlorurc de  mercure. le 
cyanure de méthyle, I'arséniate de  soude, l'aniline, ni renfermer des 
substnnces vhéneuses.  comme les extrails dc i u squ ian i~ ,  d'aconit, de . * 
digitalr, etc.  

ï0 Il iloit Clrc assez tconurriiiiiie uour rie vas eii lra\er les cmplois 
indiislriels c t  tlomestiques de l ' a~eoo l ' dcna tu r~ .  

80 11 nc doit pas existtir normalciiicnt dans Ics alcools de com- 
111crcc. 

9 0  11 f a u l  qiic s a  présence dans l'alcool ddiinliirC liuissc Ctre facile- 
ment et  sûrciiient constatéc. 

1 0 0  11 doil enfin, selon les terriics niéincs de la loi, Ctre plus avanla- 
geiix que Ic d h a l u r a n t  actuel et o0'rir au l'resor loulcs les garanties 
contre la rrauile. 

11. L!tilisntion de l'alcool pouin l 'edairage.  - -  Tnule latitude est 
laissée nux inventeurs, pourru que, conforrnéirienl B la loi, le sjstkrne 
présenté pcrinctte d'uliliser l'alcool dans  Ics rnl.mcs conditions que le 
pdtrole. 

Les inventeurs devront adresser, avec une nolice détaillEe ti l'appui, 
leurs propositions, systèmes ou appareils JI. le chef du service des 
laboratoires du minislibre des finances, i 1 ,  ruc  di: In Ihunnc, a 
Paris. 

DEMANDES E T  OFFEES D'EMPLOIS. 
Nous inloriiioiis nos lecteiirs qu'cn qualiiE de sccrklnirc gCn6rnl du S j n -  

dicat des cliiiiiislcs, iious nous clinrgcons, lorsqiic les dciiinndes el les 
offres le pcrnicllcnt, rle procurcr des cliiiiiisles aux induslricls qui en ont 
I)esoin et des plnces aux cliiinisies qui sont CI la rcclicrclie d 'un  emploi. 
Les insertions que nous faisons dans Ics Annales sont nbsoluincnt gra- 
tuiles. S'ndresscr ii II. Crinon, 45, rue Turciiiie, Paris 30. 

Sur la derilande de RI. le secrélairc de l'Association des anciens éIC~es 
de l'Institut de chimie appliquée, nous informons les induslricls qu'ils 
peuvent aussi demander des cliirnistes en s'adrcssanl B lui, 3, rue Miche- 
let, Paris (0). - 

L'Association amicale des ûncicns éli:ves de l'Institut nalionnl agroiio- 
inique est a iiiiwie chaquc anncc d'offrir & JIhl. lcs industriels, clii- 
mistes, ctc., le concours de plusieurs ingenieurs agronomes. 

Pri4re d'adresser les deiiianùes nu s ibgc  social dc l'Association, 16. rue 
Claude Dernard, Paris, 5.. 

ABONNE aésirerait sc procurcr le no du 13 auiil 1905 qui manque 
a sa collect,ioii el  cc nuniéio n'existe plus au Burem ilcs 

A ~ I L I L ~ P S .  Adrerser les offres à M .  le Dr l'eytourcnu, 14,  Cours de Toiirriy, 
Bordeaux. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Le réactif d e  Nessler pour déceler la présenec de 
la saponaire, 

Par M. JEAN VAMVAKAS. B La C a d e .  

Le réactif de  Nessler, qu i  n'a, e n  chimie analytique, qu'un 
usage trés limité, peut servir  à déceler la présence de la sapo- 
naire ( S a p o n a ~ i a  off2cinalis). 

Cette plante est c o m m u n h e n t  employée dans  l'industrie pour  
la fabrication des boissons mousseuses (limonades gazeuses, 
soda water,  etc.), siniultanément avec l'acide carbonique, et un 
décret en a interdit l'usage à La Canée. 

C'est en analysant u n  liquide provenant d'Angleterre et intro- 
duit à La Canée sous le noin d e  Liqww La~ctain, vendue pour 
faire mousser les boissons gazeuses. que nous avons découvert 
la propriété que poss6de le  réactif de Nessler de  donner, en pré- 
sence de  la saponaire, une  réaction spkciale. 

La Liqueur Lautnifz presente les caractéres suivants : 

Coloration brune, 
Réaction acide, 
Densité (à 13O) = 1,140, 
Odeur de  banane, 
Sucre 16 g r .  p. 1.000. 

La hase de  cette liqueur est l 'extrait aqueux  de racine de  sapo- 
naire. 

Cette liqueur mousse abondamment lorsqu'on l'agite vivement. 
Additionnée d'eau, elle donne, avec le  rkactif de Kessler, les 

mbmes réactions que les boissons gazeuses qui  en contiennent : 
A. - Si l'on prend un certain volume, soit d e  L i q u ~ i ~ r  Lautain 

additionnée d'eau, soit d'une boisson gazeuse en contenant. soit 
d'une solution d'extrait aqueux de  racine de  saponaire, qu'on 
porte ces liquides à l'ébullition et  qu'on les additionne, après  
refroidissement, de quelques gouttes de  réactif de Kessler, on 
observe la formation d'un précipité d'autant plus abondant que 
le liquide renferme plus de  Liqueur Lautnin ou d'extrait de 
saponaire. Ce prkcipité présente une couleur qui  varie du jaune 
vif au jaune-orangé f o n d  ; au  hout de quelques heures, la cou- 
leur passe au vert-gris sale, puis a u  gris et finalement au gris de  
plomb. 

MAI 1906. 
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Ln seule différence constatée consiste en ce que le précipite 
obtenu avec la Liqueur Lautain ne charige pas  de  couleur. 

B. - Si l'on ne  filit bouillir les liquides qu'aprks les avoir 
iddi t ionnés d c  rrinctif de Nessler, il se forme imriiédiaternent lin 
précipité gris,  qui  passe a u  gris-noir et au vert-gris. 

C .  - Si l'on ajoute a u x  mêmes liquides quelques gouttes 
d'acide nitrique ou d'une solutiori concentrke d'acidc tartrique, 
avan t  de les additionner de réactif de  Sessler,  il ne se forme 
aucun précipité, ni availt, ni a p é s  1'6bullitii)n. 

D. - Le réactif de  Xessler donne, avec le sucre de canne, 
avec le slucose et avec l 'exkai t  aqueux concentré de ré;.lisse, 
les inèrries précipitas que les liquides ci-dessus nientionnés, e n .  
o p h a n t  dans  les memes conditions;. de rn6me que, poiir Ics 
liquides dont nous venons de  parler,  l 'addition d'acide nitrique 
ou d'acide tar t r ique s'oppose k la forrrintion d 'un prkcipité. 

Pour  déceler la présence de l'extrait d e  saponaire dans les 
linioriades gmeuses ou dans  les autres  boissons mousseiises, 
nous avons r c w u r s  au  procédi: suivant,  qui (lorine de buris 
r6sultnts : 

Nous prerioris 100 cc. de la boisson à essayer, que nous por- 
tons à I'ébulliticin, dans le bu t  d'en chasser l'acide carbonique, 
ainsi que I'arrimoriinqur. l i l ~ r e  provenant de  I'enii employde poiir 
la f:ilirir,ation de ladite boisson; aprks l'ébullition, nous rétablis- 
sons avec de l'eau distillée le volume de  100 cc. ; nous ajoutons 
rlu sous-acktatr, de ploriib jusqu'k forrri:itiori d 'un précipit6 blanc; 
nous filtrons : nous lavons le filtre d e  manière à entraîner le 
résidu ditns UII t d l o n  d'Erlenrrieyer el nous faisons passer un 
courant d ' h y d r o g h t  sulfuré dans le k)allon, afin de décomposer 
le précipité plomhique. 

Si le liquide essaye contenait d e  l'extrait de saponaire, il se 
produit une  mousse abonclante d u r a n t  I1act,ion de I'hydrogbni: 
sulfuré. 

Après décomposition du précipitd plombique, nous filtrons le 
prCcipitE et  nous lavons le filtre ; nous portons le filtratuni à 
17i:bullition, afin de  chasser l'excès d'hydrogène sulfur6; nous 
prolonaeons 1'él)ullition jiisqu'8 dispariliori de toute odeur et 
jusqu'ü ce qu'une goutte (le teinture d'iode ne soit plus décolorie 
par  le liquide. 

.\près rcfroidissernent, nous divisons le liquide en trois por- 
tions. 

A la première de ces portions nous ajoutons quelques gouttes 
de réactif de Nessler ; si la boisson essayée contenait de l'extrait 
de saponaire, il se  fornie un  précipité jaune tel que celui qui a 
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été décrit ci-dessus ; ce précipité reste jaune pendant longtemps 
ou bien devient vert foncé 2 sa base et dans les parties en contact 
avec les parois du  verre 

Ilans la deuxikrne portion, nous ajoutons la méme quantité de 
réactif de Nessler que précédemment, et nous portons à l'ébulli- 
tion ; si le liquide contenait de la saponaire, il se produit un 
prkipité lourd, de couleur gris-vert ou gris-noir. 

Dans la troisième portion, nous ajoutons quelques gouttes 
d'une solution concenlrée d'acide tartrique, et nous divisons le 
mélange en deux parties ; nous chauffons & l'ébullition l'une de 
ces parties, et nous abandonnons l'autre partie à un repos pro- 
longe. Il rie se produit pas de précipité dans aucun des deux 
liquides. 

La reaetion précedente réussit très bien avec les limonades 
gazeuses et les boissons similaires ; elle n'est pas applicable à la 
bière et aux vins mousseux. 

Sur le monlllage des vins et des la i ta ,  

Par M. L. SURRE, 

Directeur du Lqboratoire municipal de Toulouse. 

VINS. - On sait combien est délicate, dans bien des cas, la 
question de savoir si un vin a 136 ou non additionnf: d'eiiu, car 
l'expert ne dispose pas toujours d'un terme de comparaison, 
c'est-à-dire d'un vin témoin, dont l'analyse, rapprochée de celle du 
vin suspect, lui permettrait de se prononcer en toute certitude. 

Aussi les chimistes se sont-ils souvent préoccupés de donner 
une preuve de plus du mouillage en mettant en évidence la p r é  
sence des nitrates dans le vin suspect, nitrates qui proviennent 
toujours de l'eau ajoutée, puisqu'on ne les a jamais rencontrés 
dans les vins naturels. 

Il faut reconnaître que les divers procédks imaginks dans ce 
but, ceux de Portele et de Pollak notam~nent, ne résolvent nulle- 
ment ce problème, car ces procédés ne peuvent guère deceler 
que l'addition d'acide nitrique au vin, addition qui n'a kté, 
croyons-nous, que rarement constatée. 

Nous avons communiqué ?i lasociétéchimique de Paris lepro- 
cédk que nous allons d6crire et qui nous a permis de caractériser 
un  mouillage à 15 p. 200 (et inèrne moins), pratiqué en em- 
ployant une eau de fontaine dont la quantité de nitrates, 
exprimée en anhydride AzQ\ n'était que dc O gr. 0035 par litre. 

Le réactif que nous employons est bien connu de tous l a  
chimistes : c'est la solution sulfurique de diphénylamine. obtenue 
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en faisant dissoudre Ogr. 02 de cette base dans i cc. d'acide sulfu- 
rique p u r  à 66O additionné de  6cc. d'eau distillee etencompl6tant 
erisuite le vulurne de  100cc. avcc de l'acide sulTurique à 660 
(I'ollak). 

Mec. de  vin sont rendus net,teinent alcalins par  l'addition 
d 'un peu de  chaux  pure fortement calcinée et  évaporés ensuite 
au bain-marie dans une capsule de porcelaine; lorsque le volume 
du r6aidu est rédui t  à quelques centimètres cubes, on :youte 
10 gr.  de sable fin calciné, et l'on étend la p i t e  sur  les parois de 
la capsule pour fi~ciliter l 'évaporation ; la inasse, desséchée au 
bain-marie, es1 portée à l 'étuve et  amenée à siccité coniplCte B 
100° ; aprits rcfroidissernent, le résidil est déitachk des piirois de 
la capsule avec la lanie d'un couteau et  pulvérisé dans la capsule 
mêriic avec le bout aplati d'un agi tateur;  la poudre sèche est 
introduite dans un flacon de 100 cc. eriviron, puis on lave la 
capsule avec 2 cc. d'eau distillée, qu'on verse dans ce flacon; 
ou niesure diiris une éprouvette à picd 50cc. d'alcool a h l u ;  
quelques centirn6tres cubes sont employés pour rincer la capsule 
et intrndiiii .~ ensuite dans  le flacon avec le restant des 5 0 c c .  
d'alcool absolu ; on agite pendant quelques rninutes; on filtre, 
sans se préoccuper de  s i~voi r  si  l'alcool filtrC est trouble ou lim- 
pide. 

Cet alcool est complètement évaporé a u  bain-marie dans une 
capsule de  porcelaine, et le résidu de  glycérine est redissous 
dans 2cc. d'eau distillée ; on ajoute Ogr.2 de noir calciné, et 
l'on Evapore au bain-marie, en agitant avec un agitateur, de 
filçon à réduire le volurrie d u  liquide à I cc. environ ; on jette 
sur  u n  petit filtre plat, et l'on reçoit le filtratum dans un petit 
verre conique, dans lequel on a versé au  préalable 5 cc. au moins 
de réactif. 

Si le vin a été mouillé, il se forme, 2 l a  surface de séparation 
des deux liquides, une zone bleue, et, en imprimant  au verre un 
mouvement circulaire, dans le Lut de  mélanger graduellerrient 
les deux couches, toute la inasse se  colore en bleu. 

La sensibiliti: de  ce procédb résulte de  ce que toutes les suhs- 
tances qui brunissent au  contact de  l'acide sulfurique concentré 
(gommes, sucres, tartre ...) et  qui masquent la réaction sont 
éliminées par  le traitement 3. l'alcool absolu. Cette sensibilité est 
d'aulaiit plus  grande qu'on aura mis  plus de  soin, au début de 
l'opération, à dessécher l'extrait niélangé de sable. 

Des mouillages h 25 et à 10 p. 100, pratiqués avec une eau 
renfermant O gr .  0035 d'AzxO' par  litre, sont accuses très nette- 
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inent, et, pour un  mouillage 30 p. 100, la coloration bleue de 
toute la masse est des plus intenses. 

Les vins purs  que nous avons examinés n'ont pas  donné la 
réaction, mais, avec les vins de sucre et les piquettes. nous 
avons ohtenu la coloration bleue, parfois avec une grande iriten- 
sité. Néanmoins, certains vins de  sucre, f a b r i q u h  pourtant avec 
des eaux nitratées, ne nous ont  pas  donné une réaction aussi 
intense que nous la prévoyions, ce qui fait supposer qu'il se  
produit, pendant la fermentation, une rEduction partielle des 
nitrates. 

En résumé, nous pensons que la recherche des nitrates par  le 
procédé que nous venons d'indiquer constitue un  élément d'infor- 
mation qui n'est pas à négliger. 

LAITS. - On coaguli 100cc. de lait avec 1 cc. d'acide acétique 
cristallisable, en chauffant pendant une demi-heure au  bain- 
marie; on filtre après refroidissement, et l'on évapore dans une 
capsule de  porcelaine 50cc. (111 petit-lait ; lorsque le volurrie est 
réduit i 5 cc. environ, on ajoute 5 gr. de sable fin calciné, et l'on 
kvapore it siccité; le résidu est broyé avec 2 cc. d'eau distill4e ; 
on  ajoute S3cc. d'alcool absolu, et l'on agite ; on filtre ; on éva- 
pore l'alcool dans u n e  capsule de porcelaine, et le rCsidu ser. est 
repris par I cc. d'eau distillée ; on filtre s u r  u n  petit filtre plat, 
et  le liquide est reçu dans u n  petit verre conique, dans lequel on 
a versé a u  préalable Scc. a u  moins de  la solution sulfurique d e  
diphhylamine. 

Si le lait a été mouillé, la zone bleue apparaî t  immédiatement 
la surface de  séparation des deux liquides. E n  mélangeant les 

deux couches, toute la masse se  colore en hleu. 
Les laits purs  ne nous ont jamais donnt5 la rkaction. 
II va sans dire que, dans toutes ces opérations, on doit éliminer 

soi~rieusement toute cause d'erreur. La chaux, le sable, le noir, 
seront fortement calcin&. Les capsules, les verres, les enton- 
ooirs doivent Stre lavés & l 'eau distillée et  n'étre jnrriais essuyés 
avec des linges. Les filtres sont lavés plusieurs fois l'eau dis- 
tillée sur l'entonnoir rri&rne. 

Enfin, l'alcool absolu, l'acide acétique, l'eau distillée doivent 
&tre vérifiés. II suffit,, pour cela, d'en évaporer une petite quantité 
dans une capsule de porcclaine et de verser s u r  le résidu u n  peu 
de réactif; e n  l'absence de toute trace de  nitrates, il ne doit se 
produire aucune coloration bleue. 
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Sur la tlétcriiiination t l r ~  ~myIoceIIaIo~es 
(riinyloses iusoliiblew) tlanv les amldons naturels, 

Par M. J. WOLFF (1). 

-4 la suite des derniers t ravaux qui ont 6té publiés sur  ce sujet, 
il n'est peut-ktre pas inutile de compléter les renseignements que 
j 'a i  publiés antérieurement dans ce Recueil. 

En effet, dans nia note précédente, je n'ai envisagé qu'un cas 
particulier de  la question, e t  je ne  m e  suis préoccup6 que du 
dosage en bloc des amylocelluloses qu'on obtient artificiellement 
e n  coagulant les empois de fécule ou d e  manioc à l'aide des dias- 
tases du  malt (Cette coagulation, ainsi que nous l'avons montre, 
M. Fernbach et moi, se  produit de  préférence entre 8 et 150 ,  

lorsqu'on soumet ces empois à l'influence cornbinée de 1'arriylo- 
coagulase et  de la diastase liquéfiante du  malt). 

Lorsqu'on se propose de doser les amylocclluloses renfermées 
dans les arriidons naturels, il faut  apporter quelques modifica- 
tions & la mkthodr que j'ai décrite antérieurement (2). 

T,e point de  départ  de  ce nouveau mode d'évaluation est basé 
s u r  une observation de RI. E. Roux, qui  a constat6 que les for- 
mes les plus rhfractaires de  l'arnylocellulose sont solubles dans 
l'eau la  tcmp6rature de 14Jo.  M .  Roux a constatk, en outre, 
qu'en traitant p a r  une macération de malt  les empois ainsi chauf- 
fks et rapidement refroidis vers 6 s 0 ,  on arr ive à saccharifier 
complètement toute la matière amylacée (arnyloscs solubles et 
insolubles). 

Mode operatoire. - On opère les trois déterminations sui- 
vantes  ; 

I o  2 gr.5 d'nrriitlon sont dklayés dans 50cc. d'eau, puis portés 
à la tempkratiire d e  145-1500 ; on maintient celle-ci pendant 
3'0 minutes environ ; on refroidit ve rs  65" ; o n  ajoute immédiate- 
ment 1Occ. d'une macération de malt à 1 0  p.100, car il faut 
enipkcher la prkcipitation des amyloses peu solubles k cette tem- 
pérature ; lorsque la  saccharificntion est terminée, on amène le 
volurrie à 200cc .; ori filtre; on recueille 200 cc., qu'un atldilionrie 
d e  Icc.  d e  SO"1" on  saccharifie h l'autoclave ; on neutralise; on 
ramène à 200cc. et l'on dose le  glucose. 

On a ainsi  la totalité tics amyloçcs, plus la rilatifire réductrice 
provenant des IOcc. de la macération de malt,  et l'on exprime le 
toul  en glucose ( x ) .  

20 Sur urie nouvelle prise d'éssai de 2 gr.3 d'amidon, on d k r -  

(1) Travail ex6cul,B a u  laboratoire de brasserie d e  l'Institut Pasteur 
(2) Annalm de chimie nnnlytique, 1905. p. 389. 
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mine l'amylose soluble et saccharifiable k 1000. I I  suffit, pour 
cela, de chauffer I'erripois à 1000. Pour le reste, on procède 
comuie plus h a u t  (?). 

Sur une troisième prise tl'essxi de  2gr .5,  on détcriiiine 
l'amylose saccharifiat~le k GBO. Dans ce bu t ,  on d è v e  la ternpéra- 
turc à 1000, afin de  désagréger la rnittii:re, puis on abandonne 
I'einlmiis i la t,crnpSr,ii.iirc: ortlinaire pendilnt 6 heures ; sac-  
chuiflant comme en u et  en ? à l'aide de IOcc. d e  la ménle macé- 
ration de malt e t  continuant les o p h t i o n s  cornrrie plus hitiit, or] 
exprime le résullal en glucose (7). 

'1. La différence entre a et 7 donnr: en gliicose Ics amylocellu- 
losos irisolubles rt insaccharifiahlcs ent,ri: 63 et l XO. 

H. La diffrirence entre et F donne en glucose Irs ariiylocellu- 
loses irisolubles entre 200 e t  150". 

La diK6rence A-B représenti: en glucose Irs aiiiylocelluloses 
insolubles et insacchariiïübles entre 65 et 100°. 

Pour avoir l'arnyloccllulose, il suffit d'exprinirr ces divers 
risiiltats en aniidan. 

L'amidon total (aniyloscs s»liibles et insolubles) s 'ol~tient en 
d6filquant de  a le gliicose provenant des 20cc. de  riiacération de 
niiilt et eri retranchant un  dixième de la différence. 

Analyse des dépàtrr de plrosplirrte dc chaux 
des Etnts-Uuis, 

Par M. P .  JUMEAU. 

Kous passerons, lout d'abord, e n  revue les dépôts de la pénin- 
sule Floridienne, qu i  fournissent nctuellernent chaque année près 
de 93).000 tonnes d e  phosphatr, de  chaux ,  dont environ 770.000 
tonnes sont esportkm en Europe. Ce chiffre se dkcompose e n  : 
500.000 tonnes de  phosphate d e  hau t  titre (77-78 p. 100 de  
phosphate de chaux  pur ,  avec 3 p .  100 maxirnuiii de  fer et d'alu- 
mine), et 220.000 tonnes de phosphate de  c h i ~ u x  de titre moyen 
(67-70 p. 100 de phosphate de chaux pur) .  

Par la quantité, cornrne par  la qualité du produit,  la Floride 
tient, comme on le voit,  la tSte d u  niarché des phosphates. 

A) Dipôte de phosphate d u r  ou tlnrd-rock. - Les dkpôts de phos-  
phate dur, ou hnrd-~ock ,  susceptibles d'exploitation, commencent 
a 39 kilomètres à l'est de  Tallahassee, capitale de  la Floride, B 
peu près au centre d u  coriité d e  Jefferson, à la source de la rivikre 
Wacissa; de lh,  il faut aller au  sud-est, au  point de jonction des 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



comtes de Jefferson, Taylor et  Madison, pour  trouver des dipats 
importants  que traverse la  riviPre Ocilla. 

Des traces de  phosphate sont trouvées le  long de la rivière 
Fenholoway, et, su r  d'autres points, plus  au  sud-est, se trou- 
vent les dép6ts d'es comt6s de Lafayette, traversés par  la rivière 
Steinhatchee. Jusqu'ici. ces endroits, dkpourvus de  moyens de 
communication, n'ont pas ét6 exploités. 

Au Nord de la Steirihatchee, et principalement ?i l'est de la 
rivière Suwannee, sont les dbpbts de  la région de Luraville, don- 
nant  des  phosphates riches, mais exigeant un lavage trés soigne 
à. cause de la prEsence d'argile jusque dans l'intérieur du roc. 
Nous avons conseillé, pour le traitement de ces dP,pbts, un pre- 
mier lavage suivi d'un criblage perrnattarit l'envni dcs fragments 
un  peu volumineux au concasseur; le roc concass6 est repassé 
au  laveur. Dans ces conditions, on obtient u n  produit marchand. 

Phosphates de Luratdle 

II Phosphate d e  chaux Fer e t  d u m i n  
p.  i 00  soc. p.  100  sec. 

Actuellement, il n'existe pas d'exploitation e n  marche dans 
w m .  cette ré,' 

Plus au sud est, vers Ichetuknee, dan5 le cornti: de Columbia, 
coinirience la région en exploilntion, qui s'&tend dans la direction 
du sud s u r  une longueur de  200 kilorn6tres environ, et sur une 
largeur de  15 à -16 kilomètres. Sur  cette bande de terrairi, les 
d6pdts phosphatés sont irrégulièrement distribués au  riiilieu de 
terres sans valeur. 

Eeaucoup (le dépôts sont 6puisi:s ; les prospections qui se pour- 
suivent u n  peu partout,  depuis des annhes, n'ont. pas amen6 la 
découverte de nouveaux giscrrients : le minage se  poursuit donc 
actuellement sur  les dtpôts  rcconnus depuis longtemps. 

Durant treize années passées en Floride, nous avons eu l'occa- 
sion d'analyser les depôts de toute l a  région des hatd rock. Les 
titres oscillent entre 74  et 84 p. 100 de phosphate de chaux pur, 
pour  les échantillons pr is  au  hasard,  avec 1 & 4 p.  100 de fer et 

Lave ,  procédé ordinaire. . 
Le même, après concassage e t  

2° lavage. . . . . . . 
100 tonnes ,  nouveau procédé.  
450 - - 

PO0 -- - 

76 , f id  

77,94 
83.54 
80.15 
82;l.i 
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d'alumine, mais lorsqu'on prend un Echantillon de l'ensemble 
des dépôts, au sortir des appareils laveurs, par exemple, ou 
niieux encore sur les navires en chargement, on voit que le titre 
moyen des phosphates hnrd-rock expédiks est de 35,27 A 
36,18 p 100 d'acide phosphorique, correspondant en langage 
cornniercial ?I 77-79 p. 100 de phosphate de chaux, avec 2 $ 

3 p. 100 de fer et d'alumine. 
On pourrait, de ces chiffres, être tenté de conclure que la com- 

position des hurd-rock est uniforme: en réülilk, il n'en est rien. 
Beaucoup de dépbts de titre irifërieur en phosphate de chaux 
ou supérieur à 3 p. 100 en fer et alurriine sont laissks de côté, les 
phosphales n'étant pas marchands lorsque la proportion de  
phosphate de chaux est inférieure à. 77 p. 100 ou que la propor- 
tion des oxydes de fer et d'aliirriiniiirii dkpasse 3 p. 100. Tous les 
phosphates de cette provenance sont vendus sous cette garantie. 

Voici les rksultats analytiques des principaux gisements de 
hrd-rock qu'on rencontre en suivant la chaîne des depbts du 
nord au sud : 

Analyses de haj.d-rock phosphate de Ploride : 

RBgion de : 
High Springs . . 

- . . .  
Lexington . . .  
- . . .  

Newberry. . . .  
- 

. S .  

Albion . . . .  
- 

S . .  

Elmwood. . . .  - . . .  
Early Bird . . .  

- - . .  
Rock Spring. . .  

- . . .  
Dunnellon . . .  

- . . .  
- . . .  

Elliston . . . .  
- . . .  

Holder . . . .  
- . . .  
- . . .  

Anita. . . . .  
- . . .  

Hernando . . .  

Titre du roc 
pour 100 de produit sec - 

Phosphate de chaux Fer e t  alumine - - 
78,76 2,80 
79,04 3,09 
77,36 3,09 
76,40 2,90 
77,24 3,30 
79,59 2,46 
77,73 8,ÏO 
78,% 2,60 
78.73 1,71 
7 7 3  2,70 
76,80 4,80 
77,16 2,70 
77,93 2 ,8 i  
79,52 2,56 
78,gO 3,09 
78,42 2,56 
81,06 2,96 
77,92 2,84 
80,99 1,91 
77,48 2,13 
no, 15 2 3 1  
79.99 2,28 
78,93 2.93 
77,36 3,oi 

78,20 $,Y5 

78,@ 3 ,B  
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Inverness. 
- 

Floral-City - 
- 
- 

Crom. . 
- 

Bay-City . 
- 

Ces résult;i.ts ne représentent pas des analyses de fragments ou 
cle petites q u n n t i t k  prélev6es çà et 18, mais des analyses portant 
s u r  des chargements cntiers ou partics de chargements, c'est-i- 
dire, dans tous les cas: sur  plusieurs milliers de tonnes. 

Ci-dessous nous donnons deux analyses complètes d e  phos- 
phate de chaux,  représentant la inoyeririe des produits de bonne 
qualité : 

Composition p .  100 de l'echantillon puluirisé : 

Humiditk B 1000. . . . . .  
Perte au rouge . . . . . .  
Acide phosphorique. . . . .  

. . . . . . . . .  Chaux 
. . . . . .  Oxyde de fe r .  

Alumine . . . . . . . .  
Siliceetinsoliibles . . . . .  
Non dojés (FI ,COs,  etc.) . . .  

Phosphate de chaux correspondant 
- dans la matière skche. 

Yous terminerons l'exaiiien des h~rd-rock  d e  la  Floride par une 
rernnrquc : certains chimistes européens ont  fait  observer qu'on 
ne trouve pas de rriatière orsanique dans  ces phosphates, et ils 
ont per~sé pu~ivoir  cri coricliire que leur origirie est minérale. 
Cette conclusion semble d'autant plus incornpr6hensiblc qu'ils 
notent eux-irièmes que les échantillons soumis k leur examen ont 
et6 préalablement cnlcin6s; il est évident qu'on ne peut s'atten- 
dre à. trouver des matikres organiques dans des rocs calcinés; or, 
tous les phosphittes de Floride sont séchés et grillés avant dl&tre 
expédiés. 
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Dosage du moere réel, du sucre réducteur et  de 
l'amidon dans les chocolats, 

Par  M. LUCIEN ROBIN, 
Chimista a u  Laboratoire municipal dc Paris (4). 

On sait que si, pour doser le saccharose dans Ics chocolats, on 
si: contente de dissoudre un poids donné de l'échantillon d i~ns  un 
volume 3: d'eau, de façon k faire iOOcc., et qu'après défécation ii 
l'aide du sous-acktatc de plomb et filtration, on p:issc au saccha- 
ririiètre pour évaluer la proportion de sucre crislallisat~le, on 
obtient un chiffre trop klevé, puisqu'une portion plus ou moins 
importante de chocolat est restée insoluble. 

II est possible d'éviter cette erreur en suivant la methode 
indiquée par BI. Leys (2 ) .  

Cependant, daus ce mode opératoire or1 ne tient püs compte 
des sucres rkducteurs que l'échantillon h analyser peut renfer- 
mer; or, la teneur des chocolats en rriatières réductrices peut 
atteindre plus de 4 p. 100, provenant soit de l'inversion d'une 
partie du saccharose au cours des manipulations de fabrication, 
soit de l'emploi de sucres impurs ; en outre, on est oblige de 
faire deux prises d'essais, ce qui double les opkrations. Afin 
d'éviter ces inconvhients, je propose d'employer le procédé sui- 
vant, qui permet : l 0  de doser rapidement, et avec unc seule 
prise d'essai, le sucre cristallisable réel, ainsi que les sucres 
réducteurs (sucre inverti, glucose) ; 2~ d 'ha luer  l'amidon qui 
aurait été ajouté, sans qu'il soit besoin de dégraisser préalable- 
ment l'échantillon, ainsi que je m'en suis assuré. 

Mise en dissolution des sucres. - 12 gr. de chocolat rApé sont 
déposés dans un petit mortier en verre ou en porcelaine de 7 à 
8 centim. de diarnktre intérieur et muni d'un bec ; on mesure 
dans une éprouvette 4 l 5  cc. d'eau distillée, dont on verse 6 à 
10 cc sur la prise d'essai ; on mélange avec le pilon, de maniére 
à obtenir une p%te un peu fluide ; on ajoute une nouvelle portion 
d'eau, et l'on triture encore pendant une denii-minute. 

La matiére est décantée dans une fiole conique de 250 cc.,ayant 
une ouverture de 35 30 ~nillirriètres. 

Le mortier est lavé 4 à 5 fois avec ce qui reste d'eau dans 
l'éprouvette, en prenant soin de détacher avec le pilon les par- 
celles de chocolat restées adhcrentes. 

On agite la fiole conique, qui renferme la totalité des sucres 
en solution dans 115cc. d'eau (3);  avec une pipette jaugée, on y 

(i) Travail exécutk a u  laboratoire municipal de Paris. 
(2) Annales de chimie anal?/tique, 1903, p. 49.  
(3) Il est inutile de chauffer; les sucres étant mis en contact intime 
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fait toinhcr Fi cc de  solution de sous -;ic~itale de plorrib 5 5 p. 200, 
ce qui porte à 130cc. le voliiiiie d'eau tenant en dissolutiori les 
sucres de 12 gr .  de  chocolat ; on agi te;  on laisse reposer durnrit 

quelques minutes, afin de permettre au précipité de se rasseni- 
bler ; on tli:ciinte l a  plus grande partie d u  liquide sur  un filtre à 
plis en Berzélius suédois, de 25 centim. de  dianihtre, aprks quoi 
ori y fait passer le précipité. 

Lorsque le liquide est corripl&teriient filtré, ce qui derriaiirle 
seulciiient quelques minute$, l'eritonrioir supportilnt le filtre cst  
iriis de cbt6, ainsi que la fiole conique, pour  le cas où  l'on devrai1 
chercher év;ilucr l'aniidon frnudiileusernent incorpork au cho- 
colat. 

Dosage des sucres (1). - Lü solution sucrée obtenue comme 
ci-tlessiis ser t  à rl6terniiner : 

2 0  La déviation sacchariiiiétrique directe d dans un  tube de 
20 c:entiirièt,rcs, en aynrit soin d e  noter la temp6ratiire T B 
laquelle cette di:viation est observ6e ; 

20 La déviation sacchüriiriklrique après  inversion d', prise au 
tube de 22 centiiniltres et  a une température aussi voisine q u e  
po~siblt:  de ccillc ci-dessus : 

30 La quantité de sucre réducteur que reriferrrient 100 de cho- 
colat, e x p r i i n k  en sucrc inverti 

Incersioir. - 50 cc. de liqueur siicr6e sont additionnés de 5 cc .  
d'acide clilortiydrique p u r  et portés doucerrierit à iOu, tempéra- 
ture  qu'on rn:riiitierit peurlarit. dix 1tiinut.e~. 

hprks refroiciiçseine~it, le volurne de 55 cc. est  exactement coin- 
11létk avec de l 'mu distillke. 

Coinine le liquide se colore sensiblement, on l'additionne d'unc 
légére pincee dc noir Girard, et, après décoloration et  filtration, 
on examine au  tube de 22 ceritiiii., afin de compenser la diluliori 
duc a u x  5cc. d'acide ajoutés (2). 

Dosage du  sucre riducleur. - Il est dos6 en erriploya~it IO cc. dt: 
l iqueur de Fehlirig,qui corrcsponrlent k 0gr.025 de sucre inverti, 
et en utilisant, bien entendu, l a  l i q u e ~ i r  suqrée telle quelle. Le 
résultat est exprimé pour 100 d e  chocolat. 

avec l'cau par  le broyage, leur dissolution est intégrale, ainsi que vingt 
dosages faits comparativement me l'ont démontr8. Les resultats etaient 
identiqiies,riidrrie a r e c  d e i  chocolats contenant 33 p .  100 de matiére grasse. 

(11 Pour plus de détails, relativement à l'analy-se des liqueurs sucrées, 
voir : Analyse des matieres alimentaires, par  Ch. Girard, 2" édition, 
p.  696. 

(2) Dans le but d'obtenir u n  chiffre aussi  exact que possible, je fais 
3 lectures a u  saccharimktre, e t  je prends, comme déviation definitive, le 
chiffre reprcisenté piir l a  moyenne des  drux lectures ayant  donné les 
daviations les plus voisines. 
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Ezemple : 8cc.6 de liqueur sucrée ont  6té nécessaires pour  
décolorer 10 cc. de liqueur de Fehling, on a : 

0 , 0 2 5 X 1 2 0 X 1 0 0  300 
Sucre inverti 0/0 = - - =- 2,89 

8,6 X 14 103,2 

Calcul des sucres. - 011 erriploie les forrnules indiquées dans  
l'ouvrage de M .  Ch. Girard (1). 

E ~ e r r r p l e  : Les détcrmiriations que nous avons en'ectiiées nous 
ont donne : 

d = dkviation sacc:hitrirnl.triqiie avant. inversion ; 
dl = - - aprés  inversion ; 
T = température à laquelle ces déviations ont Fté lues ; 
3)89 = sucre réducteur en sucre inverti, pour  100 de chocolat. 
II faut, d'abord, multiplier par  10 les déviations ohservkes, 

pour les rapporter. ?i 100 de  cliocolat, ce qui dorint:, en suppo- 
sant : 

d = 3 5 ;  d l =  II; T - 180; D = 3 5 0 ;  1)'- 110 
après avoir cherch6,dans la table qui se trouve k la pnge 207 de 
l'ouvritge précita, les coefficients correspondant à T = 18", soit : 

on aura : 
Sitccl-larose 010 = 0,1203 (330 + 120) = 53!29. 

Suc.i1iverti~/,=(0,702h~2,89)-(0,038~350)+ (0,2 2XZ lOi=O,S3. 
Glucose 010 = O,% (2,89 - 0,83) = 1 98. 
Xous ferons remarquer que la quantité de glucose trouvie ici 

ne pourrait faire considirer l'échantillon comme ayant  c!tC adul- 
thré, cette proportion de 2,98 p. 200 étant trop faible; on pour- 
rait mème, dans des cas analogues, admettre que tout le sucre 
réducteur est du  sucre inverti et l 'exprimer comme tel. 

Dosage des mntières sacchari~ables.  - Ce dosage n'a gériéralc- 
ment d'int,krkt qne Iorsqiie l'exarnim microscopique, pratiqué s u r  
une petite quantité de chocolat, préalablement dégraissé par la 
benzine, a révélé la présence d'un amidon étranger. 

Le précipité ploiriliique, qui  a kt6 obtenu par  la défécation et  
qui a été mis de  côté, est lave en remplissant le filtre une 
iiiziiine dc fois avec rie l'eau tiistill6e froide ; on lave aussi 2 or1 
3 fois 1û. fiole conique daris laquelle a été effectute la déf6cation ; 

(1) Analyse des rnatiéres alimentaires, 2 0  Cdition, p. 700.  
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lorsque le précipité est bien égoutté, l e  filtre est rasseniblé sur 
lui-rnCrne et  introduit dans  la fiole conique. 

Ilans une éprouvette on mesure 80 cc.  d'eau et 10 cc. d'acide 
chlorhydrique p u r ;  on verse dans la  fiole conique S peu pris la 
moitié de ce mélange, et I'on agite afin de dksagréger le filtre 
et de libérer le prkcipité ; on lave la paroi du  ballon en introdui- 
sant ce qui reste de  liqueur acide ; la fiole conique &tarit alors 
munie d'un petit réfrigérant ascendant, on porte le liquide jus- 
qu'k conirriencerrierit ti'ébulli Lion ; d&s q u e  ce poinl est. atteint, on 
ne donne plus ù la flamme d u  bec Bunsen que 3 h 4 centirn.de 
hauteur, en s'arrangeant polir que son extrémité soit éloignée de 
3 centim. environ de kt toile métallique qui supporte le ballon, 
e t  I'on ahandonne B I'kliiillition, qu'on main t imt  t,rès douce pen- 
dant  trois heures au  moins. 

Après cette ébullition prolongee, le contenu de  la  fiole est jeté 
sur  un entonnoir niuni d'un filtre de 12 eentim. de diamétre, et 
I'on recueille le liquide d a n s  un  ballon jaugé à 500cc. ; on lave 
8 à 10 fois avec de l'eau d i s t i l lk ,  et l'on coriiplCte 500 cc. ; après 
avoir agitk, u n  volume d'environ 60 cc. est versé dans un vcrre 
contenant u n  peu de noir Girard destine à le décolorer. 

La liqueur filtrée est employée au  dosage du  sucre réducteur, 
A l'aide de 10 c c .  de  liqiieiirde Petilina correspondant R Ogr.023 
de sucre inverti et 2 Ogr. 022 d'amidon. 

Celui-ci est calculé pour 100 de  chocolat ainsi qu'il suit : 
Si 10cc.5 de liquide, par exemple, ont et6 nécessaires ponr 

decolorer la liqueur d e  k'ehling, on a u r a  : 

0,022 x 500 X 100 1.100 
Amidon 010 = - - - = 8gr.73 

i0,EiX 12 126 

11 semble, à première vue, qu'il suffirait de rotrancher, d u  
poids de l'amidon trnuv6, celui contenu dans les chocolats purs, 
pour obtenir, pa r  différence, celui frauduleusement ajout& mais 
les teneurs des cacaos e n  amidon sont variables, d'où 1ü néces- 
sité d'établir une moyenne qui  servira de base (voir plus loin). 
Ce dosage sera, d u  reste, corroboré p a r  des examens niicroscopi- 
ques rEp6tés, qui  devront indiquer la présence d'une notable 
quaritit6 d'amidon ktranger. 

D'un autre cûté, les proportions de sucre et [le cacao que  ren- 
ferment les chocolats sont assez différerit,es suivant les marques ; 
mais il r:st p o s s i l k  d'éviter I'erreiir qui se rxt,tarherait i cette 
cause, au  moins dans une très large mesure. 

Pour  cela, on peut ainsi raisonner : cnriniiissant le saccharose 
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et les sucres réducteurs que contiennent 200 parties de chocolat, 
le poids di1 cacao sera sensihlmient égal & : 

100 - (saccharose + réducteurs). 

Connaissant alors la quantitk d e  cacao pour 100 de choco1:tt ana- 
l ~ " ,  on aura le poids de l'amidon ajouté à 100 de chocolat en se 
basant sur  le chiffre 9,67,  teneur moyenne des rri:rtières sacch:iri- 
fiahlcs exprimées en amidon que contiennent 100 parties de cacao, 
moyenne déterminée comme je  l'indique plus bas. 
Exempb : Si l'on a trouvf, pour un  chocolat, 5'1,90 coinme 

somme di1 sacchn.rose rCel et. des sucres réducteurs, on aura  
100 - 5/1,90 = 49,i de cacao renfermé dans I'échantillon à exa-  
miner et, comme amidon ajouté. s i  l'on a ,  je  suppose, trouvé 
8,73 d'amidon tot:~l daris ledit Ccbaritillon, on a u r a  : 

8,73 - (45,1 X 0,097) = 4 , 3 6  pour 100. 

T m e w  moyenne des chocolats puys en amidon. - Pour établir le 
chiffre moyen de  9.67, j'ni r:ffectiié le dosage des matières saccha- 
rifiables de 10 ~chnnt i l lons  d e  chocolats, de marques différentes 
et que l'analyse m'a montrés être purs  cacao et  sucre. 

J'ai calculé les mntiEres saccharifiables en amidon. le rappor- 
tant A 200 de cacao pur .  en m e  basant, comme je l'ai di t  plus 
haut, sur  ce que : 

200 - (saccharose f réducteurs) = cacao 

puis j'ai pris la moyenne des 20 rksultats.  
Verificai,ion da ln mdhode - Afin d e  vhif ier  si cette façon 

d 'haluer  l'amidon ajout6 est convenable, j'ai ajouté des poids 
connus d'amidon pur  et préalablenient desséchk à l 'étuve Ii des 
chocolats de marques diverses ; voici les résultats obtenus pour  
100 de chocolat : 

Amidon ajouté. Amidon retrouvé. 
3 .  . - . . . . . .  4,74 

. . . . . . . .  5 .  4 0 4  

. . . . . . . .  i n ,  8.96 
. . . . . .  4 . .  3 3 1  

En terrriiriarit, je ferai reiiiarcpier que les proc6i.tlk de dosage 
que je viens d'indiquer, quoiqiic un  peu Ionas A exposer, sont ,  
en pratique, d'une très g rand?  simplicité et incon~parnl)lrri)ent 
plus rapides que tous ceux qui  ont été proposds jusqn'ici et qui 
sont parvenus ?i m a  connaissance. 
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Palsifleations d o  minioni, 
Par M. PREK~E.  

Le minium, t r h  employé comme premier revêtement des \ 
c~ns t ruc t ions  niétalliques, est aujourd'hui assez souvent falsifié. 

Le corps priricipaleirierit employé pour cette falsification est le 
sulfate de  baryte, qui est choisi h cause de s a  grande densité, 
mais sa couleur blanche, a t ténuant  p a r  t rop  In couleur oran- 
gée du minium, ne permettait pas de l'ajouter en proportion 
hien considerahle ; aussi a-t-on t,ourn6 ln difficulté en colorant 
le sulfate de baryte par  des colorants de la houille, générale- 
ment l'orangé II, et l'on vend des laques d e  sulfate de baryte de 
couleur orangée, spécialement préparées pour  cette falsification. 

Dans les analyses que j'ai effectuées, j 'ai trouvé, en 2898, un 
minium falsifié avec 20 p. 100  de  sulfate de baryle et coloré 
l'orangé II ; un  autre  minium était falsifié avec 1 5  p .  200; 
en 1899, j 'ai rencontré un minium à 15 p. 100, un autre à 
25 p. 100 et u n  troisième falsifié avec 10 p. 100 d'ocre; en 1900, 
iin à. 5 p. 100 et l 'autre à 25 p. 100 de sulfate de baryte coloré à 
110raeg6 II. 

Ces miniums présentaient l'apparence de bons produits.  
Il n'en est pas  de  m&me pour une peinture au  minium, que  

l'architecte a fait prélever a u  moment où on l'appliquait et que 
sa couleur ocreuse indiquail facilerrient cornrne fortement fal- 
sifie. 

Cette peinture a donné ?L l 'analyse : 

Soluble ti la benzine . . 
Insoluble - . . 
Matiéres volatiles, essence 
Plomh . . . . . .  
B a r y t e .  . . . . .  
Acide sulfurique . , . 
Silice . . . . . .  
Alumine et oxyde de fer. 

Ces chiffres peuvent se représenter par la composition sui- 
vante : 

Iiiiile et essence environ . 40 p .  100 
Ocre triis argileuse. . , 40 - 

. . .  Sulfate de baryte 5 - 
Minium.  . 15 - 

La mntikre minérale employke à la confection d e  cette peinture 
avait donc la composition suivante : 

. . .  Minium, environ 25: p .  100 
Ocre . .  66,67 - 
Sulfate de baryte . . .  8 3  - 
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L'essai rapide d'un minium peut se  faire e n  le traitant : 1 0  p a r  
l'acide azotique et un reducteur (alcool, formol, sucre, etc.) ; le 
minium se dissout complètement ; 

20 par  l'alcool; s i l e  rninium est pur ,  c e  solvant resteincolore ; 
s'il contient un  colorant de la  houille, l'alcool prend une teinte 
jaune-orangé. 

Régulateur a éch~uffements et reîroidissenient s 
alternatifs, 

Par M .  A .  VILLIERS. 

Cet appareil permet de  faire varier la temperature d'un bain 
ou d'une Etuve, de nianiére qu'elle passe périodiquement et d 'une 
manière autorriatique d 'un point minimum S un point innxi- 
mum et inversement. II est constitué par  un réservoir analogrue h 
celui des autres régulateurs, rernpli d'un liquide dilatable, réuni 
par un tube capillaire lin tube cylindrique auquel est souikie 
une tubulure pour  In sortie du gaz. Le tube d'arrivke se termine 

Fig. 1. - RGgulateurs à bchauffements et refroidissements alternatifs. 

par une part.ie C..tirFri, qui p h è t r e  jiisqii'au fond d'un autre  
tube T, portant une  ouverture e n  O .  Ce dernier se  termine p a r  
une partie plus etroite, qui se .  relève verticalement, puis se 
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recourbe et redescend jusqu'nu-dessous du niveau de I n  courbure 
prkédente (tig. 1). 

Au début, le mercure se trouvant au-dessous de l'extrémité infE- 
rieure du tube d'arrivée, le gaz s'&happe par T' et par O et se 
dégageiil-irement en échauffant le bain et le liquide contenu dans 
le r6servoir du régulateur. La dilatation de ce dernier fait monter 
le mercure dans le tuhe cylindrique, en mème temps que dans 
l'intérieur de la branche extérieure de la tubulure ; pendant cette 
période, le gaz peut encore s'kchapper librement par la pointe 
du tube d'arrivée el sortir par l'ouverlure 0. Lorsque le mercure 
s'est élevé au-dessus de la partie recourbée de la tuhiilure, il 
s'écoule dans I'int,krieiir du  tiihe T,  dont il rcmplit le fond. et 
l'ohturation se produit. Une veilleuse telle que celle décrite précE- 
dernment entretient le brûleur allumé. Le refroidissement se pro- 
duisant, le mercure baisse k l'intérieur et & l'extbricur du tube S,  
et, lorsqu'il est descendu près du niveau de l'extr6mité du tulie 
d'arrivée, la tubulure, qui, pendant le refroidissement, est restée 
pleine de mercure, joue le rôle d e  siphon et se vide. En rnêrrie 
temps, I'extrkmitk du tube d'arrivke cesse d'&tre ohst,riiée par le 
mercure ; le gaz s'échappe de  nouveau par 0 ,  l'échauffement se 
produit et ainsi de suite. 

La pression du gaz d'éclairage joue un r81e dans le fonctionne- 
ment de l'appareil ; une diminution ou une augmentation trop 
grande de cette pression pourrait empecher le siphon de se vider : 
mais il est facile de construire l'appareil de  maniere qu'il fonc- 
tionne régulièrement, malgré les variations que la pression du 
gaz peut éprouver. 11 suffit de  le régler, par exemple, pour une 
pression du gaz correspondant à 5 ou 6 centimetres d'eau. Cepen- 
dant, si ces variations étaient trop considérables, il serait bon 
d'avoir recours a un régulateur de pression. 

Les positions de la pointe du tube d'arrivée par rapportau 
tube T, pour lesquelles le siphon se vide en même temps que 
cesse l'obturation, étant tr&s lirriilées, le tube d'arrivée doit 
etre fixé d'une manière définitive au tube T par  une double 
soudure. 

De méme, une légère inclinaison de l'appareil peut l'empêcher 
de fonctionner ; il suffit, dans ce cas, de modifier cette inclinai- 
son jusqu'& ce qu'on voie le br~îleur se rallumer lorsque le siphon 
se vide, et de le fixer solidement par une pince. Une fois réglé, 
il peut marcher indéfiniment. En changeant la haukur  du siphon, 
on fait varier l'intervalle des températures maxima et minima ; 
en ouvrant plus ou moins la veilleuse, on fait varier la vitesse 
de refroid issement ; en modifiant la pression du gaz A l'arrivée 
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(dans les limites entre lesquelles l'appareil peut  fonctionner) ou 
la hauteur du brûleur, on déterrriirie u n  éctiauffemerit plus ou 
moins rapide ; en élevant ou abaissant le tube d'arrivée du gaz 
dans le tuhe cylindrique, on éléve ou on abaisse simultanément 
les maxima et minima. 

Si lerkcipient du  régulateur contient du  mercure, la dilatation 
est peu considérable, e t  l'on doit supprimer presque totalement 
la partie remontanle d u  siphon. Le volume d u  récipient doit étre 
très corisidérable, surtout s i  1'011 veut obleiiir des variations pério- 
diques B peu près régulières. On obtient, a u  contraire, avec u n  
réservoir d'un vcjlurne moyen, une  très grande constance dans 
les maxima et minima,  e n  faisant usage du  régulateur à acétone 
décrit plus hau t  (sans tubulure A robinet ou ce robinet fermé) ; 
pour que cette constance soit aussi grande que possible, le tube T 
et le siphon qu'il porte doivent étre assez ktroits par  rapport a u  
tube cylindrique du régulateur et  assez bien centrés pour  que le 
mercure monte régulièrement en formant un  anneau horizontal 
le long des parois. Quant à la constance des vitesses d'ichauffe- 
ment et de refroidissement, on  peut l'obtenir en interposant un  
régulateur de  pression entre  la prise du  gaz et  l'appareil et en 
protégeant ce dernier  contre l'action des courants d'air. 

Enfin, il sera g h é r a l e m e n t  plus avantageux de remplacer le 
liquide du réservoir par  u n  gaz (air ou mieux acide carbonique 
ou hydrogène). Le réservoir (fia. 1 R) communique avec le  tube 
cylindrique p a r  un tube étroit, mais non capillaire, muni  d'une 
boule dont le volunle est égal B celui de la partie utile d u  tube 
cylindrique. On chasse le gaz du  ricipient jusqu'h ce qu'à froid 
le mercure du tuhe cylindrique pénètre jusqu'à la partie supé.  
rieure de cette boule. 11 ne  faut pas  oublier que, si la substitution 
d'un gaz ii un  liquide, dans  le r.écipieriL, augrrierite la sensibilité, 
les variations de  la pression atmosphérique, agissant s u r  le 
volume total du gaz, e t  celles de la température extérieure agis- 
sant sur la portion ,du gaz en dehors d u  bain, influeront sensihle- 
ment sur les maxima e t  minima.  

On peut encore obtenir une  variation périodique de la  tem- 
pérature avec u n  dispositif difl'érent, permettant,  surtout avec des 
réservoirs contenant un  Raz, d'obtenir des variations t rés  rnpi- 
des ; ce dispositif permet aussi d c  produire des maxinia et  des  
minima moyennement espacés, si  l'on se se1.t de  régulateurs à 
réservoir mercure d e  dimension ordinaire. Mais les maxima et  
les minima sont u n  peu nioiris constants qu'avec le siphon inter- 
mittent disposé dans le cylindre d 'un régulateur à liquide tr6s 
dilatable ou à gaz. 
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Il différe du précedent parl'extrémitb du  tube d'arrivée du gaz, 
qui se termine simplement par  un  tube étroit, mais non capillaire, 
recourbé en U à la partie inférieure (fig, 2).  Le niercure étant 
chassi  dans le tube cylindrique par suite de  la dilatation, l'obturn- 
tion se produit lorsque son niveau arrive, non pas sur le plan hori- 

zontal de l'ouverture 0, mais 
un peu ail-dessus, par  suite des 
actions capillaires. A ce mo- 
ment ,  pour des diamètres con- 

J R E C N I E R .  P ~ s i s  

vcnablement choisis, la co- 
lonne de  mercure introduite 
dans la branche 0, augrrie~itEe 
de l'épaisseur du mercure au- 
dessus de 0, est superieure à 
celle qu i  correspond & la pres- 
sion du gaz d'kclairage ; le re- 

pig. 2. - ~ é ~ ~ l ~ t ~ ~ ~  froidissement d u  rkservoir fait 
ensuite baisser le mercure, et,  

lorsqu'il ne  reste plus qu'une colonne de  mercure égale k la 
pression du gaz, cette colonne de mercure est  chassée et le 
gaz recommence & se dégager. On obtient ainsi des variations 
dont l'amplitude est assez constantc, les maximaet  minimavariant 
a u  plus d'un ou deux degrés. Les intervallesde lempérature, peu 
étendus avec un  régulateur dont  le réservoir est rempli d'un gaz, 
peuvent, au contraire, s'élever jiiscp'b plus de  CiOn avec un résu- 
Iateur S mercure de dimension ordinaire. 

Les diamétres respectifs d u  tuhe cylindrique e t  du t,iihe en l! 
doivent étrer6gli:s pour  une  pression moyenne du gazd'i:claira~e, 
et l'appareil peut  a&n6ralement fonctionner pour  toutes les pres- 
sions au-dessus et au-dessous ; on peut ,  d u  reste, régler cette 
pression avec u n  régulateur. L'emploi de  ce dernier sera surtout 
utile pour assurer  la constance des minima et  l a  grandeur des 
intervalles. 

La colonne de mercure qui entre  dans  le tube en U est d'aii- 
t a n t  plus longue que son diamhtre est plus  large (et méme l'appn- 
reil ne  pourrait  fonctionner qu'avec une  trks faible pression du 
gaz, si  i lo  tube en 17 étai t  capillaire) ; p a r  contre, la couche d e  
mcrcure qui  r ~ s t e  dans  le tube  cylindrique au-dessus de  O, au  
niorrierit de  l'obturation, est  d'autant plus  petite ; ces deuxcnuses 
influent e n  sens contraire sur  les intervalles de température obte- 
nus et  se  compensent h peu prils en génkral. On fera varier ces 
intervalles en changeant  le rappor t  du diamètre du tube cglin- 
dr ique e t  d u  volume d u  réservoir. 
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ln t crrnptenr  talteroatif, 
Par M. A. VILLIEUS. 

Cet appareil n'est autre  que le p r é d d e n t  (fia 1, A, R),  action- 
nant un  ou plusieurs brûleurs indépendants. Le récipient peut  
étre en verre et chauffé daris un  bain, ou en cuivre et  chauffé 
directement. Le gaz qui s'échappe par  le tube de sortie, lorsque 
l'obturation n'a pas  lieu, alimente à la fois le brûleur au-dessous 
de l'appareil et les briileurs indépendants, une  veilleuse unique 
entwtenarit I n  cornhiist,ion. L'iritc:rriiption se produit sirnultani:- 
ment dans tous les brûleurs. On peut  faire m r i e r  l'intervalle 
des intcrruptions depuis quelques sccondes (avec le rkcipirnt 
chauffé directement) jusqu'h plusieurs heures, en rriodifi:irit l a  
hauteur du brûleur de  l'appareil, la pression du gaz d76c:lairage, 
en réglanl la veilleuse, e n  se servarit de  tubes siphons plus ou 
moins longs. Un  régulateur de  pression doit précéder l'appûreil, 
si l'on veut rendre son fonctionnement aussi régulier que pos- 
sible. Les brîlleurs indéperidanls peuvent être rBglés de  
manière déterminer des échauflenierits forts diffërerits les uns  
des autres. 

Le réservoir du régulateur est rempli d'un liquide ou d'un gaz, 
suivant qu'on rlésire ou nori h i t e r  l'influence des variations de 
pression et  de température extéririires. 

Avec le deuxièine dispositif (tube d'arrivée du gaz en L) e l  u n  
rkservoir rempli d'un gaz .  or1 peul obtenir des interruptions 
extrkmement fréqirenles. 

REVUE DES PUBLICATIONS FRANCAISES I 

Prkparrition repirlc a i r s  scilutii~iis d'aride inrllay- 
driquae. - M. BODKOUX (Comptes vandus du  2'3 janvier 1906, 
p. 279). - L'auteur recomin:~ride le rriorle opkatuire  suivarit : 
dans 100 cc. d'eau tiède, tenant en siispensioi60 g r .  de bioxyde 
de baryiini, on introduit 50 gr .  d'iode par  portions d e  4. A 5 g r . ,  
jusqii'k décolor:itiori, en  chniilfarit 1Csi:reirient si cela est nSces- 
saire; on filtre :L la trompe. et on lave 1:i fiole et le précipité avec 
environ 80 cc. d'eau dis t i l l~k ; lc filtmtum est placé dans une  
éprniivet,t.e haiite et btroitc et additionnk de  50 gr. d'iode ; on fai t  
pnsser un courant d'arikiydiide siilfur.r:ux daris le liquide, qui se  
décolore en une denii-heure ; on filtre la trompe ; la solution 
renferrrie 35 p. 100 environ d'acide iodhydiique et  des tr:ices 
de SO4H" on concentre par  distillation. L'auteur a obtenu, dans  
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ces conditions, 140 gr. d'hydrate bouillant à. 12'i0 (D = 1,67) en 
3 heures de manipulations. Cet hydrate  ne peut s'obtenir que par 
l a  distillation ; car, avec des solutions coriceritrées, il est irnpos- 
sible de séparer l'acide iodhydrique de l'acide sulfureux. 

L .  L. 

Dosage d a  saufn-e dans les pyrites. - Discussion du 
rapport de ln Commission nommie par la Sociilé chimique du &ord 
pour l'itudr: de ce& qvaation, par L. LEMAIIIE, dklbgui: de la SociétC: 
a u  Çon,rrr.Es de chimie et de pharmacie tenu à Liège du  27 au 
30 juillet 2903. - La Société chirnique du Nord avait riomrné 
une Cornrnissiori chargée de dkterminer une rnéthode de dosage 
du  soufre dans les pyrites, pouvarit servir de  base a u x  transac- 
tions corrimerciales de ces minerais. 

A p r k  étude, la Commission était a r r i d e  a u x  conclusions 
suivantes : 

Les mEthodes p a r  voie sèche (fusion avec carbonate et nitrate 
alcalins; traiteni&t a u  peroxyde de sodiurri) orit le grave incon- 
vénient de  doser le  soufre des sulfates indécorriposables dans le 
grillage de  la pyrite.  P o u r  cette raison primordiale, elles sont h 
rejeter. 

Au contraire, Ics m6thodes par  voie tiumidc ne dosent pas le 
soufre d u  sulfate de  baryte, ainsi qu'une partie du  soufre du 
siilfate de chaux. Elles se rapprochent donc d u  hut  à réaliser. 
Parmi  celles-ci, la Comriiission s'était arrétée à la méthode cle 
Lunge, avec cette riiodific;ttiori que la précipitatiori doit s'opérer 
sur  500 cc. de liquide, au  1ir:u de 200 cc. indiqués par  l'auteur. 

La mkthode proposée par  la Commission et présent& nu 
Corigrès de LiEgc a été adoptée après  une courte discussion que 
nous résumons ci-après : 

a En réponse h une question d e  M. le priisident, le rappor- 
teur insiste s u r  ce point que ln Cornmissinn qu'il représente 
désire voir adopter corrirrie rriétliode g h é r a l e  de  dosage du soufre 
dans la pyrite la mkthode p a r  voie humide qu'il vient d'indi- 
quer  ; celle par  voie s k h e  donne Ic soiifre des sulfates inutilisa- 
bles pour le fabricant d'acide sulfurique. II s'en suit des résultats 
t rop  forts, prkjudiciables pour l'acheteur. 

M.  Lemaire dit  avoir vu  souvent des divergences s'élevant à 
i , P O  et  2 de  soufre p. 100 de minerai. 

A ce sujet,  l 'un des merrihres présents sijini~le des dilYérences 
allant jusqu'à 6 p. 100, riotamnient dans le cas de certaines 
pyrites riches en sulfate de  baryte. 

M .  le président sollicite l'avis de M. Frésenius, dont  on con- 
naî t  I:i hiiute compétence en matihre dc chiiiiie analytique. 

M .  Vrésenius déclare ktre de  I'avis d u  rapporteur. A ce propor, 
il signale ce fait, qii'en opPrant. pa r  voie humide, il est neces- 
saire  de redissoudre et  reprécipiter une  deuxi tme  fois le fer, 
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sous peine d'avoir d u  soufre entraîné, d'où résulteraient des  
chifl'res t r o ~  faibles. 

M. le président demande si persorine n'a d'observations k 
:dresser au  sujet de  l a  proposition de  M. Lemaire. 

Aucun membre ne  demandant  la parole, le Congrès adopte, 
comme méthode gé17étde cte dosage du soufre duns les pyrites, celle par 
voie humide, telle qu'elle est décrite par Lunge (i),  avec une modificn- 
tion consistant à elfectuer la précipitation sur 500 cc. de liquide ». 

Lrs terres cornestililes. - DI. BALLAND (Journal dephar- 
mncie et de chimie d u  26 fkvrier i906). -On sait  que, dans  l a  
Guinée, le Sénégal, l a  Nouvelle-Calkdonie, en Bolivie et ailleurs, 
i l  y a des rnarigeurs d e  terre ; dans  cerlains pays, ces géophages 
m6lent la terre avec des feuilles de coca ; mais la plupart se hor- 
nent k délayer la terre  dans  l'eau e t  en font des boulettes qu'ils 
font secher au soleil ou à. petit feu soiis la cendre. Ces boulettes 
sont humectées a v a n t  d'être mangées. 

Quelques explorateurs prktendent que les terres en question 
servent réellement B apaiser la faim, et de  IIumboldt a signalé 
une terre glaise dont  les Indiens des bords de  I'Or6noqiie man- 
gent jusqu'à une livre et  demie par jour et qui paraît  étre nour- 
rissante. Il est plus vraisemblable que ces terres favorisent sim- 
plement la division des aliments. 

M. Bnlland a analysé une terre  comestible du  Gabon qui  avait 
In composition suivante : 

Eau . . . . .  0.55 pour 100 
Silice . 95.00 - 
Alu~riirie et fer . . . .  4.20 - 
Magnesie. . 0.28 - 
Sulfates . . .  Traces 

TJne terre de la Nouvelle-Calédonie contenait : 
Eau . . . .  0.80 polir 100 
Silice . 97.90 - 
Magnésie . . .  0.43 - 
Chaux, alumine, fer, cuivre. Néant 

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 

Dosage et  séparation de Irr thorlne du c&rioin e t  
d e  I'yttriunn. - RI. W. B .  GILES (Chemical Aews,  1905, I I ,  
p. 1). - De nombreuses méthodes ont  ét6 indiquées pour  l a  
separation de la thorine des autres terres rares, mais  elles lais- 

(1) Voir Vade mecurn du fdbricant de produits chimiques. 
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sent plus ou moins à désirer ; les unes donnent une précipitation . . 

imparfaite, qu'on est obligé de répkter plusieurs reprises ; les 
autres exigent des rkactifs qui  ne sont pas  toujours la portée 
des exnkriment;lteiirs. 

Après avoir é tud ié  une infinité de r6actifs pour obtenir cette 
skparation, l 'auteur a trouvé, dans  le carbonu~e de plomb pur, UII 

excellent principe pour  séparer la thorine de  quelques autres 
oxydes (zircone, oxyde cérique et oxyde ferrique) du  groupe 
cérium-yttrium. 

F n  principe, si à u n e  solution nitrique neutre ou légèrement 
ücide de ces coiiiposés, on ajoute un excès de carbonate de plomb 
précipit6 et hiiiriitle, on obtient les ri..siilt,ats suivants : 

Sont entièrement prkcipitis : 1 : ~  tliorine, la zircone, I'oxyde 
c h i q u e  et l'oxytle ferrique. 

Sont lenteinerit e t  iinpar.friiternerit précipités : l'oxyde urarii- 
que, le sesqiiioxyile (le chroriie et l'alumine. 

Xe sont pas précipités : I'oxyde ckreux, l'oxyde de lanthane, 
l'oxyde d e  néodyrnc, I'oxyde de  praçi.,odyirie, l'oxyde d'yttria et 
l'oxyde d e  sarriariuin. 

Pour ln rbiissite de cet essai, il est essentiel d';ivoir un carbo- 
nate de plomb pn~.fnitement pu,., car  les premiers essais faits par 
l 'auteur lui oril donné des résultats peu coricorda~its, qui Ctaie~it 
dus  aux i l r ipur~ tés  contenues dans le carbonate employé (carbo- 
nates alcalins, acétates ou nitratos basiques, e t  traces d'oxyde 
ferrique). Le carbonate de plomb retient avec énergie des traces 
de  carbonates alcalins, q u i  ne peuvcnt être éliminées entiére- 
ment ,  rnème par  les plus longs lavages. 

Afin d'opkrer avec un  produit pur ,  il le prépare de  la manière 
suivante : il prend du nitrate de plomb pur  et  recristallisé, qu'il 
fait dissoudre daris cinq fois sori poids d'eau chauffée à 70" 
aprés  dissolution compl&te, il ajoute à celle-ci u n e  solution de 
sesquicarbonate d'amrnoriiaque resublirné en quantili: suffisante 
pour obtenir une  précipitation partielle ; le niélange est agit6 et 
de temps en temps une pctitc quantit6 d u  liquide trouble est fil- 
trée et le filtraturn est acidifié Dar .4zWII et additionné de sulfo- 
cyanure d'ainmoniurn ; s'il sc produit. une coloration, il continue 
l'agitation jusqu'8 ce que  toute trace de fer a i t  disparu. La solu- 
tion froide est alors filtrée s u r  un papier conteriu dans uri eriton- 
noir couvert, e t  la liqueur liiiipide est versée p a r  minces filets et 
en agitant clans une solution froide e t  saturee de sesquicürbonale 
d'aminoniaque resublirné. Il ne faut  pas verser le carbonate 
d'aminoniuiii dans le nitrate de plornb, car,  dans ce cas, ou ne 
pourrait  pas répondre que le p o d u i t  soit exempt de nitrate basi- 
que ; lorsque le précipité de carbonate de plornb est déposé, il 
est lavé par  décantation avec de l'eau distillée et finalenient 
réurii s u r u r i  e~itonrioir garni  d 'un  filtre solide; le lavage est con- 
tinué jusqu'k ce qu'un demi-litre de  l'eau de lavage, & laquelle on 
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ajoute une goutte ou deux de rnéthyl-orange, montre une  réac- 
tion nettement acide p a r  l'addition de deux gouttes d'Az03H 
normal. 

II est nécessaire d'employer une très grande quantité d'eau dis- 
tillée pour le lavage du produit, afin d e  le débarrasser des der- 
nières traces de  carbonate d'ammoniaque. 

Le carbonate de  plomb une fois lavé est abandonné dans u n  
endroit chaud et  s6ché jiisqu'k consistance pAteiise et  c o n ~ e r v é  
dans une fiole fermée. Dans ces conditions, il peut aisément se  
diffuser dans les solutioris des nitrates à précipiter. 

Les expériences de l'auteur ont porté sur  l'analyse du  nitrate 
de thorium pur, qu'on trouve dans le  commerce, et une solution 
de ce sel a été faite de  façon que 100cc. de celle-ci contiennent 
l Er. de nitrate cristallin. " 

100 cc. d'une solution airisi preparée ont été précipi th par  u n  
excès d'ammoniaque ; le précité a kt6 lavé, s k h é  et calcin6 for- 
tement, pnis pesé ; on a ohtenu O gr.4785 d'oxyde de thorium. 

D'un autre cûté, 100 autres  cc. ont été traites par  un  excès 
de carboriate de  plonib préparé comme plus hau t  ; on a agité le 
mélange pendant douze heures ; après  ce temps écoulé, la matiére 
insoluble a été réunie s u r  u n  filtre e t  lavée, et le filtratum a été 
mis de côté. 

La partie insoluble a été dissoute dans la  plus petite quantité 
possible d'AzOsli, employé en solution suffisamment étendue, 
et le plomb a été séparé par  u n  courant d'H2S ; le sulfure de 
plomb a été séparé par  le  filtre e t  l a d  ; le filtr;itnm a 6té porté A. 
I'Cbullitiqn, afin de chasser l'excès d'112S, et  il a été additionné 
d'airirrioriiaque ; le  précipité fornié a 6 l é  recueilli s u r  un  filtre, 

A 

lavé, séché, calciné et pesé ; on a obtenu un  poids de thorine de 
0 gr./1765. 

Le filtratum de  la première opération, qui avait été mis de 
côté, a été séparé d u  plorrib qu'il contenait par l-IZS, et, après  fi l-  
tration et lavage du  sulfu~.e de  plomb, la liqueur et les eaux  de 
lavage ont été évapor6es et  rkduites à u n  très-petit volume ; on a 
précipité cette d e r n i i n  soliit,ion à l'aide de l'ammoniaque et d'un 
peu d'oxalate d'amnioniaque ; uri léger précipité a été obtenu, 
lequel, après skparation p a r  It: fillre, lavage, dessiccation et calci- 
nation, a donné comme poids O gr.0015 ; celui-ci était de couleur 
charnois ; dissous dans ~ 0 ~ 1 1 ~  concentré, i l  donne toutes les réac- 
tions de l'oxyde cerique avec l'eau oxygénée et  le persulfate 
d'ammoniaque. 

1)e cet essai on peut donc conclure que le nitrate de  thorium 
pur contenait O gr.15 de ckrium-yttrium pour 47 gr.65 de tho- 
rine. 

Frésenius et  IIintz on t  pu aussi séparer, p a r  leur mhthode, 
0gr.1357 de  cérium, néodyme, yttria e t  lanthane de 46 gr.2066 
de  thorium, mais leur mode de procéder laisse cependant à dési- 
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rer,  car l a  thorine sLparée n'&ait jamais blanche à l a  calcina- 
tion, ce qui  prouve celle-ci contenait quelques traces d'oxyde 
cerique, tandis qu'avec la mkthode indiquée plus hau t  la thorine 
Btait ~ a r f a i t e i n e n t  blanche à la calcination. 

11 est cependant nécessaire de tenir compte des observations 
suivantes : les solutions d e  nitrate céreux sont rapidement oxy- 
dées lorsqu'on les h a p o r e  en présence d'Az03H.  f>lusieurs essais 
faits par  l'auteur pour l'&de de  cette oxydation ont montré 
qu'une semblable solution, évaporée deux fois à siccit.é avec 
Az0311 (il = 2.530), a donné un produit  final contenarit enriruri 
50 p.100 d'oxyde cérique. 

c o m m e  l'&de c&iqiie est prkcipiti: par  le carbonate de 
plomb, il est nécessaire, avan t  de faire u n e  précipitation, de trai- 
t e r  l a  solution soit p a r  H2S, soit pa r  l'acide sulfureux, afin de 
ramener  l'oxyde cérique à I'état d'oxyde céreux. 

II. C. 

Oxydation cles sulfitew pnr l'Iode eii solntion alcn- 
l ine. - RI. 11. H A t l M A i U  ASIILEY (Chernical ;YP.U>S, 1905,11, p. 93). 
- I,a méthode de niinsc:n-Diip;isqiiirir, qui consi~tc: B nx'der 
l'acide sulfureux par  l'iode en solution acide, peut être reprci- 
sent& par  l1i:quation suivante : 

2S02 + 21e + 41120 = 4ILL + SSOiI12 

mais  il n e  faut pas que la concentration de l'acide sulfureux soit 
supérieure a 0,s p. 200. Lorsque la proportion d'acide sulfiireux 
est plus grande, il se prodiiit ilne rCa.ction secondaire, consistant 
e n  urie rkluction de  l'acide sulfureux p a r  l'acideiodhydrique. Cet 
inco~ivériient peut,  d'après Volhnrd, é t w  évité si I'ori fait couler 
la solution d'acide sulfureux ou de sulfite dans une solution 
d'iode d a n s  l'iodure de potassium acidifiée avec HCI 

I tupp a proposi:, dans ces derniers temps,  d'accoinplir cette 
oxydation dans une solution alcaline, en trailant l a  solution 
d'acide sulfureux ou de sulfite avec u n  excès de solution titrée 
d'iode en prksence du 1)ic:arbonate d e  soude pendant une d u r k  de 
temps égale k 50 minutes, et déteriiiinmt erisuite l'excès d'iode 
avec urie soluiiori ti'hyposulIite de soude. 

Les exemples dorinits par  Rupp montrent quelques petites 
erreurs  eri plus,  ila ais o n  peut conclure que les sulfites, voire 
rrièriie les arsériites, peuvent 6ti.e dos& d a n s  une solution rendue 
alcaline avec le bica.rbonate de sodium p a r  le  procédé ci-.dessus. 

L'ernploi de I'hyposulfile de soudc pour  la dkterriliriation de 
l'iode libre en prksencc d'un 1)ic:;~rbon;tte ;il(:;din ne dorine pas (les 
résiiltats exacts, et c e p r i d a n t  ceux donnés par  la iiiéthode (le 
I1iipp se r,;~pprricherit lrès serisibleriieut tl(: la v6rit6 ; cela peut 
tenir ti ce que les erreurs d u  prockdk se  coriipi:nsent inutuellerrient, 
le sulfite pouvant, d'une part ,  n'étre pas  complèten~ent oxydé, 
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et, d'autre part ,  l'action de  l'iode s u r  l'hyposulfite en solution 
bicarbonatée Ctant plus énergique et ne donnant  point exclusive- 
ment du tktrathionate, mais  u n  mélange de celui-ci et de sulfate. 

C'est du restece que l 'auteur a vi',r.ifik en cornparant l a  methode 
consistant A titrer cet excès d'iode p a r  une solution type d'arsé- 
nite de soude qui  fonctionne très régiilièrenient en présence du 
bicarbonate de soude. H. C. 

Analyse tle la oliargc; des papiers. - M. KLERfhI 
(I'ulp and Pap. Ma,q.,  1'304, p .  234) - Cette analyse se fait  
ordinairement sur  les cendres d u  papier.  Ce procédé est défec- 
tueux, par  suite des transformations qu'il peiit. apporter aux 
divers cornposarits. 

Il vaut mieux traiter des morceaux de papier par IICI. 
S'il y a un dégagement gazcrix (acide carbonique), on doit avoir 

affaire à des carbonates de  chaux,  de n iagnkie  ou d e  baryte ; 
dans le c i s  contraire, il s'agit dc sulfate dc chaux ou de  baryte .  

On doit aussi rechercher SOLl12, la chaux, la magnésie, la 
baryte et l'alumine. 

Si HCI ne dissout rien, la charge doit étre constituée par  des 
silicates (lalc, kaolin, amiante) o u l u  sulfate de baryte. 

- 

P. T .  

Eniploi du periodatc de potassiuni pour lit reoher- 
eiic dn mangmnèse, du eohalt et d a  zinc.  - M. S.  It. 
BENEDICT (Amer. chelnical Jownal, 1905, p. 581). - Si l'on 
ajoute une solution de periotlate de  potassi& k u n e  solution 
d'un sel manganeux,  u n  précipité rouge foncé se  produit  (ou 
une coloration lorsque les solutions sont très diluees). Ce préci- 
pité est soluble d a n s  IICl et  est transforme p a r  le peroxyde de 
sodium en hydrate  de bioxyde de rrianganése noir. 

Le réactif consistant en une solution décinorrnale du  sel de 
potassium est capable de dFceler I partie de chlorure manga- 
neux dans 10 000 parties'. L'essai est  plus sensible e n  solution 
ammoniacale chaude que daris une solution neutre et chaude. 

La prksence du  zinc ne change p a s  cette réaction. Les solu- 
tions de sels de zinc purs  donnent  un  periodate blanc, mais la 
présence du chlorure d'ammonium e t  de l 'ammoniaque enipéche 
sa forrrialiori, à rrioiris cependant que  le zinc n'existe en grande 
quantite. Si l'on fait bouillir le fillraturn d'où le mangankse a été 
précipité, le zinc est  précipité k son tour. 

Inversement, une  solut& de chlorure manganeux peut être 
einployéc pour la recherche d u  periodnte de  potassium e n  pré- 
sence d'iodate ou d'iodure. Les iodates ne  donnent  aucune  colo- 
ration avec le riiangankse en prksence de l'anirnoniaqiie e t  di1 
chlorure d'a~riirioniuiii. 

1,es solutions d e  sels d e  nickel purs  ~Cagissent  avec le perio- 
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date de potassium et donnent un  précipité ver t  brillant,  lequel 
devient légérerrient gris p a r  l'ébullitiori. Les sels de cobalt don- 
nent un  précipité noir .brun,  qu i  devient verdatre  par  l'addition 
d 'un excks d e  réactif et finit p a r  se dissoudre en chauffant et 
donne une solution noir-verdâtre. Si l e  cobalt et le nickel se trou- 
vcrit ensemble, le précipité à I'kbullitiori est plus ou moins vcrt- 
olive: et l'essai perrnet de déceler 0.1 p. 100 du premier de ces 
composés. 

II est cependant utile de faire u n  essai comparatif avec une 
solution d'un sel d e  nickel pur  de même concentration. 

Si le précipite devient noir, soit à froid, soit k l'ébullition, 
cela indique qu'il y a des traces do m a n p r i é s e  en pr6sence. 

H. C .  

Nssaim wur le ,trnitement d'un miiinercil ciuriTere. 
- M. W. EASTOY (Min. and ~ I l i n e r n l s ,  1905, p. 289j. - Le but 
de  cette intéressante étude est de déterminer, à l'aide do recher- 
ches de laboratoire, le meilleur traitement Ft faire suhir h un 
minerai d'or donné, soit pa r  amalgamalion, soit piir chlorura- 
tion, etc. 

Essui d'ama1,qamntion. - On introduit dans u n  mortier en frr 
50 gr .  de mirierai avec une quarilit6 d'eau sufisanle  poiir faire 
une bouillie épaisse; on ajoute quelques g r .  de cyanure de potas- 
sium et de sel rnarin et  5 gr. de  mercure ; on pilonne pendant 
plusieurs heures, en agitant avec u n  bâton pour réunir I P  mer- 
cure, e t  l'on transvase poiir recueillir cc rnétül, qui  renferme 
l'amalgame ; on place cet amalgame daris une  peau de chiirnois, 
qu'on presse, afin d'expulser la niercilri: en excés; la masse plas- 
tique restante constitue I'airralgarne ; on la chaufïe dans une  
coupelle en fer ; le mercure se  volatilise, e t  il reste un résidu 
d'or, qu'on coupelle avec u n  peu de ploriib pauvre. 

D'autre part ,  les tn,ilin!p (résidus de l'opération) sont lavés, 
séch6s et  essayks pour or.  T A  diffërence des résu1t:its donne le 
rendement en or  d'amalgnrri:ition. 

Essai de ch~orz~ration.  - Pour cet essai. le minerai doit ètre 
grillk, afin de ne contenir que peii 011 point de soufre, arsenic, 
tellure, e tc . ;  on le passe erisuite au taiiiis de 20 ii 30 rnüilles, 
puis il est humect6-d'eau et  iritiotluit diiris une allonge au bas de 
laqiielle arrive un courant lent de chlore gazeux;  on fait passer 
ce dernier jusqu'2 ce qu'il cornmerice à se dégager en liaut (le 
l'allonge; on démonte l'appareil, e t  l'on bouche hei'niétiquc- 
ment l'allonge, qu'on laisse reposer dans un endroit chaud pen- 
dant. 24 heiircs ; on  Cpuise le cnnienii par  l'eau Iiouillant,e; on 
filtre e t  on Inve; on fait bouillir la solution pour chasser le 
chlore, puis on précipite l'or p a r  le sulfate ferreux;  on filtre; on 
lave, et l'on coupelle le filtre incinéré avec u n  peu de plorrib 
pauvre. 
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Pour se rapprorher  davantage des contlitioiis industrielles, on 
peut opérer eii inti7otluis;iiit dans une  forte bouteille, avec le 
rniricrai, du  chlorure de chaux  et du  S06B2. 

Essrni de cyirnurution. - On procède d'abord à un  essai prkli- 
iiiinnire dans un entonnoir en verre .  La tige de I'cntonnoir est 
krmiiiée pitr un raoiil.chouc muni  d'un robinet en ébonite. On 
pèse une dizaine de grainines de minerai passG au tamis 20 ; on 
 joute petit h petit une srilutiori aqueuse W 0 ,3  p. 200 de cyanure 
de potassium sur  le filtre de l 'entonnoir; on laisse pendant 
2 4  heures en contact, puis on filtre, en ouvrant le robinet; on 
lave trois fois, en laissarit chaque fois les eaux de lavage en con- 
tact  pendant 2 heures; on sèche le sahle résiduaire, e t  l'on essaie 
pour or. La différence de terieur entre le rninerai primitif et le 
minerai traité donne la quant i t i  d'or dissoute. 

T A  solution filtrke est titrée au nit,rate d'argent, pour deter- 
iriiner la consommation en cyanure de potassium. 

Dans le cas ou le résultat obtenu par  cet essai préliminaire 
parait pratique, on fait un  essai complet comprenant : 1" perco- 
Intion ; 2" extraction ; 3 O  consornrnation de cyanure ; 40 richesse 
en cyanure nécessaire de la solution ; 5O durée nécessaire pour 
un bon rendcment ; 6" prkipi tat ion.  

On einploic, pour  chacun de ces essais, 500gr. de minerai,  
passé au tamis 15 ou  20; plus le minerai est poreux, moins 
granda sera la finesse nécessaire. 

Essai de la purosifi. - On s'en rend compte facilement en 
plaçant 100gr. de rninerai bien séché dans  une capsule et  en 
faisant tomber leriternent goutte à goutte de l'eau a u  centre. 
Lorsque l'liuniidit6 atteint les parois, l'essai est terminé. P a r  
coinparnison dans des conditions semblables, on deduit la poro- 
sité relative de deux minerais.  

dc id i l e  du minerai. Ce caractère amène une grande consom- 
mation de cyanure. On agite 1 0 g r .  de  minerai dans I'eau, e t  l'on 
essaye au  tournesol ; on  détruit l'acidité par  un lessivage t l  I'eau 
de chaux. 

Lessivage du minerai. - On prklkve 500 gr. de minerai pour cet 
essai. Si l'essai de porosité a déinontré que  100gr.  de minerai 
ahorlient SScc. d'eau, on ajoute 225 cc. d'eau i? l 'essai, puis  on 
fait six essais de lessivage avec s ix solutions renfermant 0,10 ; 
O,l5 ; 0,àO ; 0,25 ; 0,30 e t  0,35 pour  100 de cyanure de potas- 
sium. 

Si l'essai préliminaire a démontré qu'il y a forte consommation 
de cyanure, on peut partir de 0,20 & 0,50 pour 100. 

Pour 500 gr .  de minerai,  on emploie 500 cc. de liqueur ; on 
laisse, à chaque essai, la solution en contact pendant 24 heures  
avec le rninerai ; puis on sEche Ics tnilinys (résidus des essais) et 
on y dose l'or. La diffkrence avec la teneur primitive donne In 
quantité dissoute. 
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Précipitation de l'or.- 011 remplit un  long tube avec de la tour- 
nure de zinc, e t  on y laisse tomber goutte à goutte tO0cc. de 
solution cyanurée. Si le zinc noircit au  sommet, l'opération est 
bonne;  au  contraire, s'il noircit à l 'autre extrémité, les condi- 
tions sont mauvaises. AprEs passage de  la solution, on lave le 
z inc;  on h a p o r e  la solution et  l'on t'ait l 'essai pour  or. 

Essai au nitrate d'argent. - Après prkcipitation par  le zinc, on 
essaie la solution a u  nitrate d'argent pour  estimer la consomrna- 
tion de cyanure;  on dissout 13  gr.06 de  nitrate d'argent pur daris 
u n  litre d'eau distillée ; chaque cc. de  cette solution, a , jout  ?i 

10 cc. d e  la solution cyanurée, représente 0 ,01  pour 100 de 
cyanure .  

Concentration et etat physique du minerai.  - On broie 5 livres de 
minerai,  de facon que le produit passe entièrement au  tamis de 
3 mailles; on retarnise au tamis de 10 inailles, puis de 20 mail- 
les, e tc . ;  on  classe ainsi le minerai en plusieurs catégories, dans 
lesquelles on détermine les slimes (parties très fines et légères) 
entraînées par  u n  courant d'eau très faible et qui sont une perte 
dans l'industrie de  l'or ; on dose l'or sur  chacune de ces catégo- 
ries, afin de déceler si ce mtital se  présente dans un  produit plus 
ou moins fin. P.  T.  

Méthode u la sonde caustiqna poiir le aloeagc du  
itiolyhdèiic dans Ica aciers. - M. G. ACCHY (Journ. of amw.  
chernical Society, 1905, p .  1240). - L'auteur discute les ohjection~ 
faites à sa  méthode par  MX. Cruser et Miller,et il prétend que les 
résiiltat,~ qu'elle donne sont exacts ;  cette mi thode  possède deux 
sources d'erreurs, il est vrai ,  mais  celles-ci se compensent 
mutuellr,ment. 

Néanmoins, l 'auteur a ltigiirement modifii: sa  méthode comme 
suit : Ogr.800 de l'échantillon sont dissous dans Az0311 ; la solu- 
tion est évaporée h siccité ; on porte le résidu h l'ébullition avec 
25cc. d'lLCI concentré ; la nouvelle solution est Evaporke en 
présence d e  10 cc. de  S04112 dilué ( 3  : 1) jusqu'h apparition de 
fuinées blanches ; on ajoute alors 50 cc. d'eau, et cette solntion 
est versée gr:iduellenitmt et en agitalit dans 40Occ. d'une solu- 
tion de soude caustique (500gr.  de  Na011 dans 2 . 1 0 0 ~ ~ .  d'eau) 
contenus dans une fiole jaugée de 200 cc. ; on améne à ce volu~ne : 
on filtre,et 100 cc. du filtralurn sont acidifiés avec 15 cc. de SO)H2 
concentré. réduits à l'aide d u  zinc et titres avec une solution de 
perrnariganate de  potasse. Si la solution d e  soude caustique 
employCe est rkcerite, il est nkcessnire de faire u n  essai h blanc 
dans les niémes conditions que ci-dessus, eri errlployarit Ogr.800 
d'un acier ne contenant pas de rnolybdéne. 

S'il existe d u  vanadium, il est préférable de  le déterminer par 
l a  méthode de Glasmanri, dans  laquelle on  rBduit une portion du 
liquide p a r  Ic zinc pour obtenir VjOZ et une  au t re  portion par le 
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niagnésium pour obtenir V203. S'il existe du  tungsténe, on  le 
sCparc à I'ktat dc trioxyde. II. C. 

Unnage du plnmb par le persulfate d'eninioriia- 
que. - M. DITTRICH e t  A.  REISE (Berichte deutsche chemische 
GesellschufL, 38, p. 282Y). - h une solutiori de nitrate de plomb, 
on ajoute une solution de persulfate d'ammoniaque à 10 p.  200 ; 
il se forme un  précipité blanc cristallin de sulfate de plomb, 
qui, par  chauffage prolongé au  bain-marie ou par  une plus lon- 
gue action du  persulfate, devient plus foncé et se transforme 
incompléternent en F1bOe. La prkipi tat ion est  complète aprks 
5 heures. Le précipité est Invé avec une solution diluée de sul- 
fate d'ammoniaque, sans qu'une trace de plomb passe en solu- 
tion, et, aprks incinération e n  présence d'une goutte d'acide 
siilfurique, il est transformé en sulfate. La précipitation est  
plus facile que par  l'acide sulfurique (rnkthode ordinaire) ; elle 
est plus rapide, p a r  suite de  la transformation en Pb02, k 800, en 
présence d'un peu de nitrate d'argent (renforcement de I'action 
oxydante de  la solution acide de  persulfate p a r  I'action catalyti- 
que du peroxyde d'argent).  Avec l'acide chlorhydrique, le pré- 
cipité dégage du chlore, mais  on peut toujours extraire p a r  
l'eau des quantités notables de  sulfate de plomb. Le precipit6 
consiste en un  mklange de  P h 0  et PhOZ, avec une faihle propnr- 
tion de sulfate de plomb. C. F.  

Doaage e5lectrolytiqie du ploml~ e t  d o  cuivre. - 
M. GEORGE A.  GCESS (Mining Magazzne, 1906, p. 59). -Dosage 
du plomb. - Le minerai pesb, mis dans un  vase d'environ 100 cc. 
de  capacité, est attaqué p a r  10 cc. d'AzO31I. Le sulfate de plomb 
formé est dissous, après  ébullition, par  10 à 20 cc. de solution 
saturke de nitrate d'arnrrioniaque contenant 20 p. 100 d'aninio- 
niaque libre ; aprés dissolution corripl2te, on remplit  presque 
avec de l'eau, et l'on ajoute 20 à 20 cc. d'Az03H ; on électrolyse 
avec un courant de  4,s & 2 amphres, ce courant chauffant suffi- 
samment la solution pendantl'électrolyse ; au bout de  2 heures, 
le plomb est complètement déposé à l'anode sous forme de per- 
oxyde. 

L'anode est enlevée, lavée à l'eau et ?i l'alcool, calcinée et  pesée. 
Le pnids trouvé est multiplié par  0,855. 

L'auteur dit  que ce mode de  dosage est  aussi exact que  le 
dosage du  cuivre par  électrolyse. 

E n  présence du  manganèse ou de l'antimoine, il est nécessaire 
d'avoir un grand excès d'Az03H libre dans l'électrolyte. Dans ces 
conditions, ces deux éléments ne gSnent pas.Enrevanchc, le bis- 
muth est partiellement précipité. Sn présence est décelée p a r  la 
coloration~b1i:u-clair qu'il  donne a u  dépôt de  plomb. 
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L'arsenic et le tellure doivent ètre éliminés, car: en grande 
quantité, ils emptchent  le dépôt  du  ploriib. 

L'anode doit Stre soigneuserrierit dépolie au sable;  sans celte 
précaution, le pciroxyde d e  ploiiib n'adhère pas bien. 

Avec une nnodc soigneuscrnent faite, on peut déposer 230 et 
n i h e  600 niilligr. de pcroxydi: di: plorrib. 

Le n i h e  type d'électrode convient bien pour le c.uivre. 
Afin d e  réduire le temps de l'tlectrolyse, I ' i ~ ~ t c i i r  a essayél'em- 

ploi d'un grand notribre de  substilnces ; il a firialerrienl découvert, 
p r  hasard,  que l 'huile était le  meilleur agent.  

Pour cela, or1 fait houillir d e  l'huile i ~ v c c  .IzOW ccocentr& ; on 
laisse refroidir, et l'un enl&ve les miztièi-es grasses qui  se séparerit 
d'une solution ronge font:(?, laquelle se ra  ajoutée à la solution 
nitrique d e  cuivre deitiriéc 1 ' i . l r c t r o l ~ s ~ .  A l'aide d e  ce tour de 
niniri, on peut eiii ployer des courarils de plris grande i~itensité, 
en ahterinnt d e  beaux dépbts brillants en trois heures. De plus, 
l'arsenic et l 'antimoine ne génent plus 1'éli:ctrolvse. 

Dosage du cuivre. - On introduit le minerai pesé dans un vase 
de 100 cc. ; on l'attaque avec 7 cc. d'Az03H, en le faisant bouillir 
pour chasser les vapeurs rutilantes ; on ajoute ensuite 2 cc. de  la 
solutionriitrique huileuse ; on re~npl i t avec  de l'eau,et on laisse 
reposer pendant quelques iristarils ; on électrolyse ensuite avec 
un courant de  1,5 a m p h  pendant trois heures. Pendant J'élec- 
trolyse, il rie se  produit aucun dégagement gazeux la cathode. 
S'il se produisait uri dégageine~it de gaz la fernleture du cir- 
cuit, on l'ouvrirait, puis on le referriierait. 

L'auteur a aiissi employé la dinitronaphtaline dans le même 
but. P. T. 

Dasage de la erllaloirie dnau In pdtc de bols. - 
BI. KLASÙN (Pub and Pap. May., 1904, p. 13). - D'après l'auteur, 
tous les hydrates dc  carbone insolubles dans une solution de 
bisuliite de calcium ou de rriagnèsiiiin, aprSs une  chauffe de 
34 heures, B 288" sont d61iuriirriés ceiluloqe. 

1,'hydrocellulose e t  l'osÿcellulose sont dissous. 
L3 cellulose absolument pure doit se dissoudre cornpli.temen1 

dans SO~1I9oncentré1 ce dernier ne se colorant que peu à peu. 
La cellulose doit être séchée h 60° sur  l'anhydride phospho- 

rique. 
La r&thode de Muller, qui consiste A, traiter alternativement à 

l'eau lironiée et ?i l'arilrrioni~quc, es t rn~i l l eure  que cdlp deSrhultze. 
Pour obtenir la cellulose parfaitement pure, le traitenient duit se 
pralooger pendant huit jours, mais la cellulose est  légèrement 
attaquée par  lebronie (3 p. 200). 

Pour dktrrrniner la. cellulose, on peut procéder coloriinétrique- 
ment ;  on dissout Ogr.022 correspondant ii 0,020 de substance 
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sèche), en agitant avec SObI13 concentrk ; puis on prépare un  
type avec u n  Fchnntillon dosé par  une  autre  méthode. 

On arnène ensuite, p a r  additiori d'alcool, l'essai à la rri&rrie 
coloration que le type P. T. 

R e a l i e r c h e  des coniposérr solfur& dans l'huile 
d 'o l ive  (Industria quimica, 1905, p. 634). - L'huile d'olive 
extraite au sulfure de carhone cnntient toujours dn soufre ou nne 
de ses corribi~iaisons, qui ,  p a r  la saponification, se transforme 
partiellement en hyposulfite. 

Pour déceler ces composés, on opère ainsi : on chauffe 50 cc. 
d'huile dans une  capsule à une température voisine d e  1100 ; on 
+joute 12 cc.  de lessive de  soude ?I 60 p. 100, en chauR:intjusqu'h 
prise en massc ; on retire du feu, e t  l'on agite, afin de  réduire le 
savon en grumeaux;  on ajoute 200 cc. d'eau bouillante, en agi- 
tant, afin de dissoudre le savon, puis on verse 210 cc. de  solution 
saturée dtl sulfate de  soiide, en agitant jiisqii'h refroidissement et 
additionnant d e  20 cc. de solution de s~ilftite de cuivre (1 : 3) ; on 
filtre; si le filtraturri a une coloration jaune, on ajoute encore 
0cc.S de  solution de  sulfate de cuivre, e t  l'on filtre de  nouveau, 
obtenant ainsi u n  filtratum limpide ; on  mélange 100 cc. de ce 
filtratum avec 5 cc.  d 'un méI:i~ige de 2 vol. de solution de nitrate 
d'argent avec 5 vol .  d'acide acbtique cristallisable, en chaufrant 
lentenient jus rp ' à  1'6bullition ; on laisse refroidir e t  l'on sursa- 
ture avec AzIl? 1Tlans le cas de  la  prbsence de cornhinaisons siil- 
furées, on a un précipité g r i s  noirblre ou noir .  

P .  T. 

A n a l y s e  des  p r a i n o e a  ( I n d .  Quimica,  1906, p.  57). - U n  
Comitk de chimistes amkricains, après étude critique des di@- 
rentes méthodes propose le procédé suivant : 

On pèse 75 g r .  de  la rnatikre grasse à examiner dans  une cap- 
sule iil6t,alliqiie, e t  l'on saponifie avec 50 cc. de  lessive de soude 
caustique à 30 p. 100 (36'UC) et 77 cc. d'alcool k 99' ou 120 cc. 
d'éau; on agite contiriuellerneiit, afin d'éviter que le produit 
s'attache a u x  parois ; on doit chaufrer sur  urie petite flaniine ou 
sur une plaque de fer ou d 'amiante;  on dissout le savon dessCché 
dans un litre d'eau bouillante, après  avoir chassé l'alcool, s'il en 
est besoin; on ajoute 100 cc. deSO'I12 h 2 7  B< et l'on chauffe jus- 
qu'à ce que les acides gras  se ri:uriissent, fondus, à la surface du 
liquide ; on les passe dans une pctite capsule, qu'on cliaiiCTe au  
bain-niüric, jusqu'h ce qn'ils aient perdu toute trace d'huiriiditr': ; 
on les décante ; on les filtre ZI chaud,  e t  on les. sèche pendant 
20 minutes à 100' ; on laisse refroidir jusqu'k 15 à 20°, puis on 
les introduit dans le tube oii doit se faire la déteriniriatiori du 
point de fusion ; ce tube, placé & l 'intérieur d'un flacon d e  verre 
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e t  soutenu par  le bouchon dudit  flacon, doit mesurer 23 millimè- 
tres de diamètre, 100 milliinètres de  longueur et  1 millimètre 
d'épaisseur Le thermométre, divis6 en dixièmes, est suspendu A 
l 'intérieur de  ce tube et sert d'agitateur ; on agite lentemcnt, jus- 
qu 'à  ce que la t empi ra ture  reste fixe pendant environ 30 secon- 
des;  on laisse alors le therrnorni:tre en repos, le réservoir se t,rou- 
vant  au centre de la masse, et l'on olisërve la division maxima 
à laquelle rrionte le mercure. Elle constitue le litrt:. 

P .  T. 

D o s ~ g c  de: la niorphitic dans I'opioni. -13. R. HAl?liE 
(Zeats. f .  annlyl .  Chemie, 1905, p. 648). - L'aul(:ur recomiiiande 
la  méthode dt: Diekrich en y apportant cert,iiines rnodi1ic;ttions. 

On prend 8 g r .  d'cipiurri piilvRrisé, qu'on malaxe avec d gr. 
d'eau, et 1'011 complète erisuite avec de l'eau le poids de  80 gr.; 
on laisse pendant une  heure, en ayant  soin d'agiter souvent, et 
l'on f i l t resur  un filtre à plis d e  10 centirn. d e  d iakè t re  ; on prend 
46 g r .  du  filtratum, qu'on mélange avec 2 gr. d'une solution de 
salicylate d e  soude B 50 p .  200; on agite forterrient, et l'on filtre 
irrirn6diatement s u r  u n  filtre sec de 10 centim. de diarnétre ; on 
pr6li!ve 40 g r .  de ce filtratxrri (correspondant 4 gr. d'opium), 
qu'on niélange avrc 10 gr.  d ' é t l i ~ r  acktique dans un vase d'Er- 
lenrneyer taré  ; on +jante 4 gr .  d'une solution normale d'aininonia- 
q u e ;  on abandonne pendant  24 heures à une température de  
(00-150 dans un appareil agifateur ; on transvase la couche 
éthérFc sur  le filtre; on rince le résidu avec 10 gr .  d'éther a u -  
tique, qu'on verse égaleiiient sur  le filtre ; on fait  ensuite tom- 
ber les cristaux, et on lave le vase, ainsi qiie le filtre, 2 fois 
avec 5 cc. d'eau qaturée d'éther acétique ; lorsque le filtre est 
égouttC, ori laisse sécher d'abord la teiii[lériiture ordirinice, - 
puis à GOD, et finalement on séclie Ii 2000 jusqu ' i  poids constarit. 

L. ci. 

BIBLIOGRAPHIE 

.lnalyse des inélaus par (.,leotrolysc, p a r  A IIOLLA~~D, 
doctour ès sciences, et 1,. BIRTIACX, essayeur di1 commerce. 1 vol. d e  
180 pages (II. Dusou el E. PIXAT, éditeurs, 49, quai des Grarids--4ugiis- 

. t ins.  Paris, VIe). Prix : 6 fr. - Ce livre est iiri ouvrage essentielle- 
ment original, en  ce sens qu'il n'est pas une compilaiion, mais le 
résullnt de douze années d'expc'riences synthétiques c t  analytiques : 
Synthetiques,  parce qiie les méthodes de  separation et de dosage ont 
été expkriirientees sur des r'léinents pesés et iiielarigSs en proportions 
quelconques ; Ana ly l i yues ,  parce que ces r~iéllludes oril élé appliquees 
aux produits les plus variées (alliages, minerais et produits d'usine). 
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M .  Hollard et son préparateur, M. Bertiaux, ont surtout dirigé leurs 
recherches l& où l'analyse pondérale ou volumétrique laisse k désirer 
soit ou point de  vue du manque de précision, soit au point de vue de 
la lenteur D U  des difficultés de manipulation. 

Ils sont arrivés pouvoir déposer sur les électrodes - dans un grand 
nombre de cas - des quantites illimitées de metal .  Ces t  la une res- 
source trés précieuse lorsqu'il s'agit de séparer le métal d'avec des 
eltmeuts (ilripuretts ou corps ajoutés intentionriellernent) qui s'y truu- 
vent rnélilngés en trés petites proportions, car ces 6l6ments restent, 
aprks l'électrolyse, seuls dans  le bain et peuvent correspondre une 
quantité de métal aussi grande qu'on le désire, conditions trés favo- 
rables à la simplicitE et & l a  précision du dosage de ces éléments. 

Ce qui fait encore l 'interet d e  ce volume, c'est qu'on y trouve pour 
la premiére fois, exposée d'une façon complkte, une theoric d e  Z'ana- 
lyse électrolytique, c'est-à-dire, d'une part, une interpritation des 
phénomènes si complexes de I'electrolyse appliqués h l'anelyse, d'au- 
tre part une orientation pour ceux qui voudront faire de  nouvelles 
recherches. 

Les acldcs ehlorhydriqoc, azotique, molfurlqoe 
(sulfate de sodium et eau régale) et  les clilorures tl&oolorantn 
jeau de Javel, liqueurs de Labarraque, chlorure de chaux), par 
H.  P i ç ~ s u x ,  professeur rie chirriie à I'Ecole nationale d 'arts  et  rrietiers 
d'Aix. 1 vol. de  96 pages (Librairie J . -B .  Baillibre et fils, 19, rue Hau- 
tefeuille, & Paris) Prix : 4 fr. 50. - L'acide sulfiirique est le plus 
important des acides minéraux dont l'industrie fait un einploi si fré- 
quent ; il sert & fabriquer les deux autres : acide azotique et acide 
chlorhydrique, qui vienrieiil aprés lui daris l'ordre des applications 
industrielles. 

M. Pécheux donne, dans  ce petit volume de l'Encyclopédie techno- 
logique e t  commerciale, l'hist,oire industrielle des trois acides mine- 
raux ; il indique leur fabrication. leurs applicütions si importantes e t  
les procédés chimiques de leur titrage. Il est  de toute nécessité, pour le 
chimiste ou pour le commerçant qui peut ktre appelé a manier ces 
produits, de connaître les rnéiliodes qui les livrent au  commerce.ainsi 
que leurs propriétés essentielles, qui deterininent leur emploi particu- 
lier. II est bon que l'industriel qui se procure ces produits puisse lui- 
merne, sans avoir recours & un chimiste, reconnaître leur degré de  
pureté. leur titre commercial. 

Comme la fabrication des acides sulfurique, azotique, chlorhydri- 
que, est corrélütivc de celle de  produits d'iiriportance égale qui pren- 
nent naissance en même temps qu'eux et que l'industrie utilise, nous 
avons cru bon d'insister sur  l'industrie chimique e t  les applications de 
ces produits secondaires (sulfate de sodiuru, eau rkgale, colcotliar,. 

L'ouvrage se termine par l'histoire des chlorures décolorants (eau de  
Javel, liqueur de  Labarraque, chlorure de chaux), dont l'industrie fait 
usage dans II: blanchiment des étofïes d'origine vegétale e t  (lu papier ; 
l'auteur indique les divers modss de préparation actuelle du chlore, 
matiPre de la fabrication de ces chlorures, les erriplois de  ces 
derniers et la inetliorie h suivre pour corinaître leur degré chloronié- 
trique. 
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L e s  in cl un trie^ de la coiiscrvatiori des aliments, par 
X.  ROCQUES, directeur du Laboratoire des Magasins genkraux de Paris, 
chimiste-expert des tribunaiix de la Seine, es-chimide principal idil 

Laboratoire municipal de Paris. Un voliirrie in-8 de 506 pages, avec 
114 figures (Librairie Gauthier-Villars, 55, rue des Grands Aiigiistins, 
Paris). Prix : 15 francs. - Comme directeur des Annales de chimie 
analytique, nous nous faisions un véritable plaisir de présenter à 
nos lecteurs le volurrie que vient de publier notre dkvoué collabora- 
teur, M. Rocques, secrétaire de la rtidaction de  notre Recueil ; nous 
nous disposions A écrire quelques lignes destinees B faire connaître l e s  
mérites de ci:t ouvrage, lorsque nous eûmes la curiosité de lire la pré- 
face que RI. Muntz, membre de l'Institut, a bien voulu écrire en téte du 
livre de M. Rocques. Imniédiatemerit. nous avons pris le parti d e  
publier cet,te prrface, d ~ n s  laquelle M. Muntz dit  mieux que nous n'aii- 
rions pu le faire tout le bien que nous pensons de I'muvre de notre 
collaborateur ; on ne nous reprochera pas ainsi d'avoir, par arriitii, 
exagéré l 'doge.  

Voici donc ce que dit M.  Muntz : 

a Il i ta i t  utile de réunir en  un volume les donnees oue nous nosse- 
dons actuellement sur la conservation des aliments, qui a donne nais- 
sance h des industries irnportantcs, et, coinrnc c'est au développement 
des travaux scientifiques que ces nouvelles conqriét.es sont dues, il 
était nécessaire de faire intervenir l a  science k coté de l'application. 

n Le but que s'est. proposé M.  Hucqiies a éte de faire connaître aux 
industriels les bases rationnelles des industries qu'ils exercent. Nul 
n'était mieux placé que lui pour mener cette œuvre ti bonne fin, car,& 
c6te des connaissances scientifiques qui lui sont familières et qu'il a pu 
développer de main de maître, il connaît à fond, pour l'avoir prali- 
quee, la technique de la conservation, sous les formes multiples qu'elle 
présente ai~jourd'hiii. Aussi son 1ivi-e est-il p!ein d'enseignements que 
mettront h profit tous ceux que cette qnestinn préoccupe. La lecture 
en est at tachante et  facile, au t an t  qu'instructive. Ce n'est pas iine 
simple énumération de procéd&, de  faits d'ordre thkorique et de cor- 
relations. Il y a également un  côté philosophique et  historique qui 
montre la filiation des idees qui ont ahouti il la graride industrie que 
nous avons vue surgir iie nos jours. 

n La partie scientifique comprend surtout I'etude du phénomkne de 
la putrcfaction, qui est cclui contre lequel il faut  lutter et qu'il est 
indispensable de bien connaitre dans son processus et dans ses iksul- 
tats, car la conservation n'est, en i.c'alit.6, que la lutte victorieuse con- 
tre la piitr6faction. La partie indiisirielle rorri prend la techriique des 
procédés de conservation. Parmi ceux-ci. les plus importants ont pour 
base l'application d e  la chaleur, le procédé Appert et la généralisation 
des thbories de Pasteur Cne technique toute spéciale s'applique a ce î  
procédck, et  les modes d'eniboitage, dont le rôle est capital, sont 
dccrits avec un grand soin. 

N I.R conservation par le froid senitile éti-e le procédb de l'avenir ; 
il tient dejA une place considérable dans le cominerce mondial ; il 
n'ajoute rien A l'aliment e t  le dénature le rnoins possible. La France ne 
tient pas le premier rang dans cette industrie et a beaucoup à gagner 
ti la developper. Le livre d e  M. Hocques sera donc d'une grande utilité. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La dessiccation s'applique surtout aux fruits e t  aux légumes. L'Améri- 
que a réalisé dans cette direction des progres considérables, que 
11. Rocques fait. connailre. 

R Les antiseptiques aussi ont leur r61e marqué.  I l  y en a ,  comme le 
sel, le sucre, l'alcool, le vinaigre, qui n'ont pas sur l'organisme 
humain d'influence facheuse. D'autws antiseptiques, qui sont des con- 
servateurs tri's énergiques, ont 6I.é souverit employés. Mais il es1 a 
craindre qu'ils ne soient nuisibles à la santé des consommateurs et, 
tout en les étudiant, M.  Rocques cn h k m e  judicieusemeni l'emploi. 

(( Un chapitre spécial est  consacré à la conservation des ceuls, qui 
sont un des aliments les plus difficiles conserver. Tc1 est le pro- 
gramme du beau volume que nous donne M. Ilocques ; il montre 
cuinbien ceLte wuvre est  hieri cornprisc. La compi;tence loute spéciale 
de l'auteur le recornrriande hautement à l'attention de tous ceux 
qu'iritkressent les industries de  la conservation des aliments. C'est un 
bon livre, un livre utile et tout d'actualité, et  je lui souhaite l a  
fortune qu'il rnerit,e » . 

M e n u e l  de c k r a i i i i q u e  i i icluntrielle : mistitres pre- 
nilcres, prkparntioi i .  ïnliricatitin, par D .  ARNAUD, céra- 
miste, ancien directeur d'usines, et  G. FRANCHE. ingénieur des ar ts  et  
inanufactures ( f I .  1)uh.o~ e t  E. PINAT, éditeurs, 49, quai des Grands- 
Augustins, Paris, VIe).  Prix : i 2  fi.. broché, 13 i'r. 50 cartonne.  - I I  
existe de nombreux ouvr:iges sur la cerarriique. mais beaucoup d'entre 
eux ont un caractère surtout archeologiyue. Les livres techniques sur 
ce sujet sont, pour la plupart, anciens et  ne donnent naturellement 
pas les perfectionnements de l'industrie moderne. 

h1RI. Arnaud et Franche ont donc répondu & u n  besoin réel en &di- 
geant un manuel pratique et  condense de ceramique industrielle. 

Cet ouvrage est un vaste recueil de  documenls qu'on peut considérer 
comme vecus, eu egard & l'expérience des aiiteurs. Ceux-ci passent en 
revue tout ce qui concerne les manipulations céramiqucs,quel que soit 
le produit B fabriquer, avec d 'autant plus d e  compétence que l'un 
d'eux, M .  Arnaud, est un  professionnel qui a passé par toutes les éta- 
pes du niétier : ouvrier, contrerriaîlre, chef de  fabiication. directeur 
d'usines. Quant M. G. Franche,les qualites de ses précedents oiivra- 
ges Iiii  ont valu une notoriété de premier ordre. 

Le lecteur trouvera dans ce &Ianuel de céramique une foule de ren- 
seignements précieux sur les tours de  main ou sur les recettes du 
métier, ainsi que des séries de compositions d'emaux qui lui indi- 
queront comment s'y prendre a coup siir e n  face de  telles ou telles 
difficultés. 

Les procédés terre Ii terre d'autrefois, aussi bien que les machine- 
ries. les f:iqons d'opérer, les fours, meme les p!us modernes et  les plus 
kconomiques, etc., e t c . ,  sont décrits de  manikre être A la portCe des 
techniciens, des ingt!nieurs, des grands ou petits manufacturiers ; 
c'est principalernerit à l'intention de  ces derniers que l'ouvrage a 616 
klaliort et qu'on en a écarté systématiquement toute formule. les 
auteurs ayant jugé préférable de ne pas compliquer leur manuel de  
notions chimiques sur lesquelles les savants eux-rnhnies ne sont pas 
toujours d'accord. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I.'mppnreillngc inécnniqiie rien induritries chimi- 
q~lea,  adaptation française de l'ouvrage de A .  PARNICKE, par Fh. CAM- 
PAGNE, ingéni~ur-chirniste.Un vol. de 356 pagcs, avec "28 86 .  ( I I .  Duao~ 
et  E. PINAT, éditeurs, 49,  quai des Grands-Augustins, Paris, VIe). Prix: 
I:! rr. 50. - Le chiiiiiste auquel s e  pose le problhme de transporter 
un procédé du laboratoire à l'usine éprouve généralement des diffi- 
cul1i.s considérables. Les appareils industriels qui sont nécessaires 
pour adapter une méthode de travail, conçue et  appliquée avec les 
appareils du laboratoire, au  traitement de quantités importantes, lui 
sont souvent peu familiers. 

M .  Campagne a prnsd qu'il serait utile de  rassembler les renseigne- 
miints gc~ui~raiix concernant les appareils et le matPriel special aux 
industries chimiques. Et cela d'autant plus qu'il n'existe pas en fran- 
çais d'ouvrage de  ce genre e t  que ces données, éparses dans les cata- 
logues de  constructeurs et. les articles de  revues techniques, ne peu- 
vent étre reiinics qu'au prix d'une grande perte de temps. 

Ce nouvel ouvrage retirodiiit. les disposil.inris principales d e  l'ouvrage 
publie e n  Allemagne par Parnicke et  intitule : Die maschinellen 
IIilfsmittel der chemischen Industrie. 

L'ouvrage de Parnicke ne  renfermant guère que des descriptions 
d'appareils de  construction allemande, M .  Campagne s'est efforcé dc 
leur substiluer, tuutes les fois que cela lui a été possible, des appareils 
similaires d'origine française. 

Ln distillntion des résiries et les prodaita qui en 
dki-ivent, par V .  SCHWEIZER, traduit de l 'allemand par H. MLRAOCR, 
chimiste d i p l h é  de l 'üniversité de Paris. Cn vol.  de 241 pages,avec 
67 hg. (H  ~ N O D  et E. PINAT, éditeurs. 49, quai des Grands-Augustins, 
Paris, V i e ) .  Prix : 7 fr. 50. - L'ouvrage de N.  Schweizer traite spécia- 
lement de la distillation et de l'utilisation des rPsines, tant  indighes 
qu'étrangères ou fossilrs. Le traitenierit rationnel de  la résine ne pou- 
vant se faire que par distillation ii la vapeur d'eau, I'auleur a longue- 
ment  parle de  ce procédé et  décrit dans leurs détails tous les appareils 
employés. Comme fakan t  suite à l a  préparation d e  la résine, il indi- 
que la fabrication des nombreux produits qui en dérivent, spécialement 
des résinates et des vernis. 

Les encres d'imprimerie étant d e  pliis en plus préparées avec les 
liiiiles de résine, il convenait que cette branche de  l'industrie trouvat 
une place dans cet ouvrage et  y fût rninutieosemcnt étudiée. 
La préparation des encres d'imprimerie A base de  noir de fumée 

n'avait été traitée, jusqu'ici, que dans des publications éparses ; on a 
consacrk & ce sujet une partie notahie de  ce travail. 
. Etant donnée la place prise par la machine écrire, son usage de 

plus en plus répandu, M. Schweizer a cru devoir consacrer un chapitre 
aux enci-es employées à l'iiriprdgnation des bandes, ainsi qu'a l a i r é -  
paration du papier à décalquer. 

Cette c u v r e  coiriprend donc d ' une  f q o n  génkrale tuut ce qui se rat- 
tache aux résines ; les intéressks pourront y pniser des renseignements 
utiles et silrs, et .M. Muraour, en la traduisant, a rendu un grand ser- 
vice au public français. 
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NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 
C'rCntion d'on diplàiiie de oliiniinte-expert. - M .  le 

pi.ol'esseur Cazeneiire. dtipiile, r t  plusieurs de ses collegiies avaient 
prt;sentc! la Chambre des députes une proposition de loi tendant A la 
criation d'un diplfime officiel de chimiste-expert. 

Sur  le rapport favorable de M .  Cazeneuve, rapporteur, qui etait, en 
cela, d'accord avec le gouvernemerit, la Chambre a adoptd sans dis- 
cussion, dans sa séance du 6 avril 1906, la proposition de loi qui lui 
était soumise et qui est ainsi congue : 

ARTICLE UNIQUE. - IL est ins t i tué  u n  diplôme de chimiste-expert, 
yuz sera accorde pal- les Facultes mix tes  de medecine el de phar- 
macie e t  par les Ecoles supérieures de phar?nacie des Ciniver.eités. 

Ce dipldme sera delivre a la  suite d'études et d'examens orga- 
nises dans ces Facultis et Ecoles suivant u n  règlement rendu après 
avis du Conseil supérieur de ï lns t ruc t ion  publique, lequel déter- 
minera les calegories d'eléves, delà pourvus de titres officiels, aptes 
ci poursuivre ces etudes. 

Un decret rendu en la forme des rèylements d 'adminis trat ion 
phl iyue.  npr& ani~is d u  Coizseil supérieur de l'instruction publigue, 
déterminera le tar i f  des droits d'inscription,de t ravauxpra t iques ,  
d'examens et de dzplômes à percevozr. 

Le diplBrne projeté est un diplome d'Etat, et  non un diplOrne d'Uni- 
vei site. 

Dans la pensée de ceux qui cint pris I'iniliative de cette proposition 
de loi, le dipldrne en question serait créé de  manière ti faciliter, sur-  
tout en province, le recrutement des chimistes-experts destines & assu- 
rer l'application de la loi sur  les fraudes. Ils ont pensé qu'un certain 
nombre de pharmaciens, deja ~nerveilleusement préparis par leurs 
itudcs, srraient heureux de prolonger leur scolarilé, après l'obtention 
de leur dipltjme pharmaceutique, de  manière k devenir titulaires du 
dipl6rne nouveau de chimiste expert. qui leur permettrait de se l'aire 
inscrire sur la liste d'experts formée spicialement dans  les tribunaux 
en vue de l'application d e  l a  loi sur les fraudes. ' 

Les pharmaciens ne seront pas seuls admis ti obtenir le diplomé 
d'expert.chimiste ; il y au ra  d'autres carCgnries d'aspirants, mais, 
d'aprls la loi, si celle-ci n'est pas modifiée sur ce point  par le Sénat, 
nul ne pourra prétendre au dit diplorne s'il n'est déj8 pourvu d'un 
titre officiel quelconque ; la loi ne détermine pas les titres officiels 
dont la possession sera erigee pour devenir candidat au dipldme de 
cliirniste-expert, et elle laisse ail Conseil siip6rieirr de 1'Instriiction 
publique le soin de faire celle détermination. On ne  peut'qu'approuver 
cette disposition en vertu de laquelle il devient impossible de devenir ' 
expert si l'on n'est pas prépare 8 jouer ce rcile important pa r  des 
Ptudes préliminaires couronnées par un t i tre officiel. 

Uuelques cliirrristes, adrnis [ lai  les tribunaux comrrie experts, o n t  
manifeste l a  crainte d ' e h  rayes  des listes des tribunaux lorsque le 
nouveau diplBrne serait créé. Nous devons calmer leurs appréhensions 
qui ne se rka~iseront certainement pas. Voici, d'ailleurs, ce que d i t h  
cesujet M .  Cazenenve dans son rapport  : N Le diplOrne dont nous 
N deuianddns la crtialion n'a nullernebt la preieqtion d'instituer uu 
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i( monopole en faveur d'une catégorie de chimistes. En dehors des 
rr chimistes-experts dipldmés, des chimistes de carrière, des pharma- 
(I ciens de prernibre classe, des docteurs en medecine, des ingénieurs 
11 et le corps enseignant de nus Ilriiversilts pnurront etre requis par 
n les prévenus et mCme par les juges, qui resteront libres de faire 
CI appel à leurs lumières. Le passe et les travaux chimiques de ces 
tq hommes de science pourront suffire ti inspirer confiance et  déter- 
I <  miner leur choix comme experts. C'est un véritable enseignement 
CI professionnel que nous voulons créer, indispensable pour que la loi 
tr sur les fraudes ne reste pas lettre niorte. n 

dobilé dc Perkin. - Des savants et  des industriels anglais 
ont  decide de fêter le jubile de I'erlrin, inventeur de la mauvéine, 
prcrnihre matikre colorante retirée du goudron de houille. Unc sous- 
cription est ouverte pour lui offrir son portrait et pour faire executer 
son buste en marbre,  destiné Fttre placé dans le local de la Sociéte 
chirniqne de 1,ondi.e~. Un Cornité francais est constitue, sous la 
présidence d'honneur dc $1. Berthelot, pour recueillir lcs souscriptions, 
qni doivent Ptre ndrcssc'es A M. Brochet, secrktairc du Comitd, 20, rue 
Vauquelin, Paris. 

M .  Quennessen, sice-président du Syndicat central des chimistes et 
essaytiiiis de Prarice, qui siiage au sein dc ce Cnrnit,C cnrnrrie reprhen- 
tant du dit Syndicat, se chargera de transrneltrc à qui de droit les 
souscriptions qui lui seront  adressées. 

Les souscripteurs peuvent tigalement envoyer leur obole au bureau 
des Annales de chimie analytique, 45, rue  Turenne. 

Distinetiou Ilronariflque. - MM. Padé et Millet, chimistes 
à Paris, membres du Syndicat des chimistes, viennerit dë t r e  nommés 
Chevaliers du Mérite agricole; nous leur adressons nos sineéres fëli- 
citations. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS, 
Nous inforirions nos lecteurs qu'en qualité de secrétaire général du S y -  

dicat des chirriistes, nous nous chargeons, lorsque les denlandes et les 
ofircs le perrnettcnt, de procurer des chimistes aux industriels qui en ont 
besoin et des places aux cliirriistes qui sont ?I la recherche d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons dans les Annales sont absolunient gra- 
tuites. S'adresser à Il. Crinori, 43, rue Turenne, Paris 3 0 .  

Sur la demande de 31. le seciétairc de l'Association des anciens eléves 
de l'institut de chimie appliquée, nous infornions les industriels qu'ils 

euvent aussi demander des chimistes en s'adressant R lui, 3, ruehliche- 
ret, Paris (Ge) .  

L'Association amicale des anciens elkves de l'In~.tiiut national agrono- 
niique est à niSrne chai ue année d'oiyrir & MM. les industriels, chi- 
mistes, elc., le cuncours he plusieurs ingknieurs agronomes. 

I1ii.'.re d'adresser les  demandes au siQe social de l'Association, 16, rue 
Claude Bernard, Paris. 5.. 
ON DEMANDE UN CHIMISTE bien au courant des analyses de 

nimerais de zinc. autant que os 
sihle ayant travaillé dans un laboratoire de métallurgie - Adresser oare; 
et références au Bureau des Annales de chimie analytique aux initiales S. L. 
et indiquer les p-i:te~itioris. 

- - 

Le Gérant : C. CRINON. 

LAVAL. - IMPEiMERIB L. BARRBOLID ET ci' 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

N o t e  aiar le b e u r r e  de karit&, 

Par M FERDINAND JEAN. 

Depuis quelque temps,  il est importé en Angleterre des quan- 
tités assez consilérables d e  graines et d e  beurre de  kari té ,  qu i  
sont utilisés industriellement et qui servent aussi à la fabrication 
d'une graisse alimentaire, dont le  débouchk principal paraî t  être 
la fraude des beurres, du saindoux et d u  beurre de cacao. C'est 
là une nouvelle fiilsifir:iit.irin qui coinpliquc:ra. encore l'analyse des 
rnatikres grasses alimentaires et  qu'il convient d e  signaler à 
l'attention des chimistes. 

Ayant reçu une certaine quanlitt! de graines et  de beurre de  
karité pr6par6 par  les indigènes, nous en avons fait l 'étude chi- 
mique. 

Le beurre de fulware ou karit6 s'extrait de la graine de l'arbre 
a beurre Bassin butyracea, arbre qu i  est originaire de  1'Hymalaya 
et qui se trouve en abondance sur  le littoral des deux niers bai- 
gnant la zone tropicale d e  l'Afrique. 

Les graines de  ce Bussiu sont rorides, de la grosseur d'une 
petite noix ; l'enveloppe intérieure est lisse, de couleur acajou, et 
recouvre nne arriande grisbtre, olhgineuse.  100 de ces graines 
sont constituées par  28gr.S decoques et 71gr.5 d'amandes. 

L'analyse de l'amande nous a fourni : 

Eau . . , . . . . . lO,E p. 400 
Matière grasse. . . . . 35,49 - 
Extractif soluble d a n s  l ' eau .  26;44,  dont 3,2 de lannin 
Cendres. . . . , . . 2,50 p. LOO 
Matières cellulosiques. . . 2%,52 - 

Le'tourteau, épuis6 de la matiére grasse, renferme 1,75 p. 100 
d'azote et 2,7 p .  100 de cendres. 

Le beurre extrait  des g a i n e s  de  karité est blanc et fournit une 
pàte onctueuse, IégErement odorante et 5 saveur  astringente. Il 
est possible d'épurer ce beurre  p a r  un traitement analogue A celui 
qui est employE pour transformer le koprah en beurre de  coco 
alimentaire, épuration qui  donne un déchet moindre qu'avec le 
koprah, parce que le beurre de karité ne renferme que des traces 
d'acides solubles et volatils. 

La matiere extraite par  l'éther de pétrole des graines de karité 
a fourni les indices suivants: 

J u i ~  1906 
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Deviation !il'oléorCfractomètre (teinp. 4S0, echelle OB) . + 220 
Point de fusion . . . . . . . . . . . .  300 
Indice de saponification. . . . . . . . . .  175-176 KOII 

N deHeicherM.-W. . . . . .  2,6N/10 
Acides gras volatils solubles (en acide butyrique) . . 0,211 
Acides gras volatils insolubles (en acide butyrique) . 2,05 

~ c i d e s  insolubles 
(1) Rapport : - x 100 = 497. acides solubles 

A la dis t i l l~t ion,  d'après lc procëde Muntz et Coudon, il se 
sépare des acides concrets abondants et volurriirieux, Lrés diffé- 
rents de ceux qu'on observe a r e c  le beurrc dr, coco. 

Le beurre de karité, préparé au pays d'origine par  pression 
des aniandes broyées avec l'eau, nous a fourni les résult;~ts sui- 
vants : 

Oleoréfractomètre . . . . .  
Point de fusion. . . . . .  
Titre des acides gras . . . .  
Acides libres. . . . . . .  
Indice de saponification . . .  
Acides volatils (R.  h l . -W.)  . . 
Indice d'iode . . . .  

. . . . . .  Acides solubles 
Acides gras (methode Renard) . 
Poin tdefus ion .  . . . . .  
Acides gras des sels de potassium 
Point de fusion. . . . . .  

+ 18O 
300 
54"s 

0,009 KOIl  
0,175 KOH 
1,19 N/10 

19,73 p .  100 
traces 

1 1 ,O9 
6708 

3,853 
6504 

Indice Mougnaud : 

Acides volatils solubles. . . -  2,2 
Acides volalils insolubles . . . .  0,s 

acides volalils insolubles 
Rapport : X 100 = 22,7 

acides volatils solubles 

Le beurre de  karité, rie corileriarit ni acide caprylique, n i  
acide caproïque, ne fournit pas  d'indices argentiques, ce qui le 
diffërencie du coco. 

Acide gras insoluble (indice Hehner) . 91,9 p. 100 
Rendement cn acides concrets. , . . 69,28 - 
Rendement en acides liquides. . 21,92 - 

Rendementenglyctirine . . .  8,846 -- 

Saponification ; 100 acides gras . 210 de savon dur. 

D'aprks ces données analytiques, on voit qu'une addition de  

( I )  Methode Muntz et Coution. 
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beurre de  karité au  beurre de  vache a pour effet de reporter ?A 

droite la déviation (le l'oléoréfrnctoni&tre, d'abaisser le chiffre de 
saponification, l'indice Reichert et l'indice argentique, d'élever 
l'indice Hehner et  d'élever les raplinrts dans  la mkthode de Miintz 
et Coudon et Mougnaud. 

Un beurre fraudé par  addition de karité nous a donné à l 'ana- 
lyse les résultats suivants : 

Densite 9 1000. . 865,3 
Oléoréfractométre . . . . . . .  - 5.30 

. . . .  Indice Ciismer (nlconl t~ 8195) 960 
Indicede saponification . . . . .  212 K O H  

Mithode de Muntx et Coudon : 

Acides volatilssolutiles (en acide butyrique) . . 4,665 
Acides volatils insolubles (en acide but.yrique). 0,94 

Rapport = 20 

On peut s'attendre à ce que les fraudeurs emploient le beurre 
dc karit/: dans lm rntilnnges de coco, 0160, saindoux et huiles qui 
sont spécialement préparés en vue  de la falsification du beurre de 
vache. Cette addition d e  kariti:, ayan t  pour effet d e  modifier les 
principaux indices des graisses employkes pour la fraude, rendra 
encore plus difficile l a  recherche des falsifications dans les 
beurres, dans les saindoux et dans le beurre de cacao ; c'est pour- 
quoi il nous a paru intéressant de  signaler le beurre  de  karité b 
l'attention des chimistes analystes. 

ICtliotir: de détermination des maCières étraiigères 
contenoea dans les cacnos et lem ahnaalatm, 

Par MM. F. BORDAS LT TOUPLAIN. 

Dans l'étude que nous avons faite de  l'utilisation des centrifu- 
geurs a gründe vitesse pour  l'analyse rapide des matières ali- 
mentaires, telles que lait ,  chocolats, cacaos, etc., nous avions 
constaté que, méine avec d e  seniblables vitesses, les éléments en 
suspension dans les liquides se déposent dans les tubes des cen- 
trifugeurs suivant l'ordre des densités. 

La chose est sur tout  évidente pour  les matibres insolubles 
composant les chocolats et cacaos. On peut, en effet, distin- 
guer, dans la parlieinsoluble du dépôt, des séries bien délirriitées, 
de couleurs diffckrntes. 

Nous avons donc sons6 & utiliser cette rerriarque, de façon 
pouvoir séparer rnéthodiquernent, non-seulement les diffkrents 
éléirients qui coniposent les chocolats, mais encore les déchets 
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qui s'y trouvent : germas, cosses, etc., et les matières Clrangères 
qui y sont souvent mélangées frauduleusement. 

J iisqu'à présent, cet exarrien &ait t,r& difficile lorsqii'il s'agis- 
sai tde sAparer des germes et  des cosses ; il était presque inipos- 
sible alors de déceler avec certitude la présence de pctiles qmn- 
tités de matières organiques étr i~ngères ,  telles que les tourteaux 
de graines olCagineuses. 

L'exanieri riiicroscopique direct élüit long et souvent irifiuc- 
tueux, e t  il ne fallait guère songer h une évaluation mêiiie trtk 
approximative de la quantité de  matières étrangères incorporées 
au  chocolat ou nu cacao. 

I,es pror111its qu'il cnnvient tlc s6p;lrc:r i..vent,iielleriieni, du cho- 
colat sont, d'abord, les matières siliceuses et ocreuses, les anii- 
dons, les tourteaux d'arachides et autres, les germes e l  les coques 
d u  cacao et  enfin l'amande mènie d u  cacao. 

Voici comment on peut facilement pratiquer cette séparation : 
Le prot:édé consiste A préparer une série cl(: liquides de derisité 

variant d e  2 3 k 0 5  1600, d a n s  lesquels se précipitent ou surnagent 
les poudres qui y sont mélangées. 

En s'adressant au t6trachlorure de  carbone et en diminuant la 
densité a u  degri: voiilu B l'aide de  la henzine, on obt.ient une 
s k i e  de  liquides de densité connue, qui permettent de résoudre 
le  problème. 

Il est nécessaire, bien entendu, de  débarrasser,  pa r  exemple, le 
chocolat ou le cacao de sa  matière grasse, ainsi que des matières 
solubles doris l ' e u ;  il faut opérer avec l'irisoluiile convenable- 
ment pulvérisé et  s k h é  ; on facilite l a  précipilation en utilisant 
le centrifugeur. 

On conçoit, sans qu'il soit nécessaire d'insister, que, par de 
simples d6cantations, on puisse separer les parties surri~geantes 
d e  celles qui sont prkcipiike!: ;tu fond du  t.iibe renl.rifiigeiir. 

On recieille le  produit s u r  u n  filtre ; on pèse après avoir au 
préalalable procédé à un examen microscopique. 

Voici quelques chifrres obtenus : 
Pour les densitbs de : 

1340 
2 435 
1400 
1440 
1440 
1300 
1500 
1530 
15iO 
15% 
1600 

Insolubles des : 

Tourteaux d'arachides 
)) 

Germes de cacao 
)> 

Cacao pur 
>, 

Coques 
M 

Ficules de  pommes de terre 
>) 

hlatikres ocreuses ou minerales 

Caractères. 
Precipite 
Surnage 
Prkcipite 
Surnage 
précipite 
Surnage 
Précipite 
Surnage 
Précipite 
Surnage 
Pricipite 
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On voit dorie que, en ps r tan t  d'un liquide d'une densité 
de 2440,on peut séparer Ics tourti:aiix d'amchides et les germes,  
du cacao, des coques, des fbcules et matières rninbrales, de même 
qu'avec un liquide d'une derisil6 de 1500 on peut séparer le 
cacao des coqiies, du la fécule et iles matières minérales, et ainsi 
de suile. 

Cette technique très simple peut s'appliquer à la séparation 
d'autres produits alimentaires r6duii.s en poudre, tels que cafés, 
poivres, épices, etc. 

Dosage de la inatiemw albuinlnoïde du lait, 
Par MM. TIIILLAT e t  SAUTOX. 

La nouvelle rriéthode dedosagc que nous présentons est basée 
sur la propriété, dkjk mise en t5vidence par l'un de nous (i), que 
possiitle I'aldChyde formique d'insolubiliser, sans en faire varier 
lr. poids. 11:s rnntiérc:~ albuiiiinoïdr:~ d u  lait. Ces subst,ances for- 
molées, précipitées à l'état de poudre, ofrrent & l'action des aci- 
des et des alcalis iirie résistance remarquable, qui  permet de les 
purifier. corriplètemerit par  le lavage, saris crairite de les redis- 
souilre partiellement. 

Après avoir étudié les conditions dans lesquelles ce dosage 
devait s'effectuer, nous avons soumis notre méthode à une série 
d'essais de contrôle, destin& à faire la preuve de son exactitiidr.. 
Voici le résuinly de  notre travail : 

iModeopératoi~e. - 8cc. de lait, etendus h 28cc. avec de l'eau 
distillée, sontport8s à l'ébullition pt:ridarit-5 rniriutes ; le liquide est 
ensuite additioriné de 3 gouttes de formol corniiiercial (il est iin- 
port,ant de reriiarqiier que cettk addition ne doit &tre faite qu'après 
l'ibullilion du luit). On laisse bouillir encore pendant 2 à 3 mi-  
nutes ; on ahridorine au  repos pendant  5 minutes, puis on traite 
le liquide par 5cc. d'acide acCtique & 1 pour 200 ; on agite. II se 
foriiie un précipité pulv6rulcnt, qu'on recueille sur  un  filtre taré, 
~1;s que le liquide surn;igeant est parfaitement hiilpide. Après 
a\-oir lavé à l'eau distillée, on  introduit le filtre et son contenu 
dans un appareil à kpuisement,, oii I'on ext,rait la matière grasse 
par l'acétone, qui  permet un dégraissape plus rapide que l'éther. 
Un dessèche B I'Cluve R 75"-80°, et I'on pése. L'opération totale 
s'effectue en irioiris de  2 heures. La matière grasse peut être 
dosée en évaporant I'acCtonc. 

Le mouillage, I'écrémi~ge, la stkrilisation et I'aigrissemerit du 

(1) Comptes rendus, I c r  inai et i c r  aoiit ZR92 ; id . ,  14 mars 1901. 
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lait n'ont aucune influence sur  l a  bonne marche du dosage. La 
rniithude a été également appliquée au lait de brebis, de cherre, 
e t  d'Snessc, a u  petit-lait de  vache c t  a u  lait colostral (1). A titre 
d'exemple, voici quelques résultats se rapportant 2 1 litre de lait. 

Mutihre 
nlbuminoide 

- 
Lait de vache.. .......... 39,109 
M h e  l n i t  inouillc au 1 / 1 0 .  34,330 

D a 5p.  l0D. 19,500 
Lait de brebis. .  .......... 55,520 

Melibre 
albuminaidc 

- 

Lait de  chévre. .  ......... 36,64 
Lait d'anesse..  . . . . . . . . . .  21,03 
Lait cclostral (vache). . . . .  ii 
Petit-lait.. . . . . . . . . . . . . . . .  4,30  

L a  m6thode est applicable au  lait conservé au  bichromate de 
potasse. 

Contrôle de la méthode. - Nous avons port6 toute notre atten- 
tion s u r  le contrale de cette mkt,hode e n  établissant, : 10 que 
toute la matière albuminoïde est séparée; 210 qu'elle possède bien 
la composition élémentaire de  la caskirie; 3 0  erifin qu'elle n'a subi 
aucune variation de poids. 

1 .  La complète s6paration des m;~t i i3es  albumirioïdes est 
dénionlrée : (a )  par l'absence de  toute trace de  précipité dans les 
eaux d u  filtratum lorsqu'on y ajoute les réactifs les plus sensi- 
bles ; (b) la recherche de l'azote clans le rBsidu de  1'6vnporatiori 
des eaux d u  filtratiim a. donné un  rksiillat nkgatif;  (c) le dosnge 
de l'azote dans le lnit concorde avec celui du précipité. 

II. La composition k l h e n t a i r e  de la  matière alburninoïde inso- 
lubilisée correspond bien à celle donnée par  les iiuteurs qui se sont 
le plus attachés à s a  purification. Nous avons aussi cherché 
à l'identifier avec la caséine purifiée d'après le procédé iridiqiié 
p a r  Hammarsten. 

Matière 
albuminoide 

insoliihiliaPe. 
- 

Carbone . . . .  92,88 
Hydrogène. . .  6,96 
Azole. . . . . .  15,80 
Oxygène. . . .  42,820 
Phosphore . . .  0,710 
Soufre. . . .  0,830 

. . . .  Cendre. impondérable 

Composition d e  la caséine d'apréa: - d - 
Dumas. Volcker. Harnmarsleo. 
- - - 

33,50 5 3 4 3  52,96 
7 , O S  7,12 7,05 

15,77 15,36 I5,05 

\ 0,34 iinpondérahle -- 
100,oo !00,00 i00,oo 

111. La théorie s'accorde avec la pratique pour démontrer que 

( 1 )  Nous Bludions i p u t  un prnt:édk rlc ilosagc du lait de f e m m e  tins6 
sur le rridmo principe. 
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larni~tiére a l h m i n o ï d e .  à la suite de son insolubilisation sous  
l'action de la formnldéhyde, ne varie pas apparemiiient de poids 
et que cette variation est inférieure a u x  erreurs de pcsSes. 

(a) La cornparaisori des poids inoléculaires d c  la matière albu- 
iriinoïde r:t de l'aldb,liyde formique indique suffisamment que le 
poids du résidu aldéhydique fixe est insignifiant, pa r  rapport  
celui de la rnol6cule alhurninoïiic: co~nhini:e et  ne peut entraîner 
qu'une augmentation d e  poids négliseable. 

( b )  L'insoluhilisation de la caséine, exposée sous une cloche 
contenant des traces de  trioxymCthyléne, se produit sans vnria- 
tion apparente de poids. 

(c) Irivers~riierit, le ti tre d'une solutioii de forrrialdkhyde rie 
change pas sensiblement en y laissant insolubiliser de la caséine. 
Le poitls de la matière albiiminoïde insolubilisée reste tolijours le 
mèine lorsqu'on fait var ier  dans le dosage d'un méme lait les pro- 
portions di: formol. (Trouvé, par  exemple, des chiffres de casCine 
varirint par  litre entre 38 et  38,S pour u n  même lait formolé 

dc l& h 100 pour 100.) 

On peut donc conclure de l'ensemble de ces résultats que la 
nlatikre alburninoïde d u  lait est entièrement séparée et que sa  
transformation, sous l'influence de l'aldéhyde formique, ne fait  
lm varier sensiblement ni son poitls, ni sa composition élérnen- 
taire. Nous pensons que  cette ii-iéthode, ainsi contrblt5e, présente 
des aaranlics d'exactitude suffisantes pour  légitimer son emploi. 
A ce titre, elle pourra  contribuer à faire disparaître la prat ique 
défectueuse qui  consiste & ëvaluer par  clilfërence I'élkment le plus 
iniportant du lait. 

Dommge d o  sucre arimtallirimble, du sucre reel e t  
de l'amidon dans les chocolats, 

Par R i .  II. PELLET. 

JI. Lucien Robin, chiiriisle au Laboratoire niunicipal de  Paris,  
a publié u n  tr:ivail s u r  ce sujet d a n s  les dn~lales de chimie nnnhjt i -  
quedu l 5  inai 4906 (pge 1 71 ) .  Nous croyons dcvoir présenter 
quelques observations s u r  le procédé qu'il emploie. 

I O P o u r  la mise en dissolution des sucres, M. Lucien Robin fait  
peser l a g r .  de  chocolat, puis  il mesure 115cc. d'eau distillée, 
avec lesquels il trait,e h plusieurs reprises le chocolat broyé 
dans un mortier, et enfin il asjoute Jcc.  de  sous-acétate de plomb, 
ce qoi porte Io volume total h 120cc. Le tout est agit6 avec le 
résidu, puis filtrb, et l'on opEre les dosages sur  le filtratum. 
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Il nous semble qu'il y a la plusieurs causes d'erreur. 
La premihre consiste en ce que,  le chomlat coriteniint de 50 a 

60 p. 100 d e  sucre, cela fait de  6 a 7gr. en matières solubles sur 
22gr. pris pour l'analyse. Or, ces sulistances, m t r a n t  cri dis- 
solution, augmentent sensiblement le volume total de l'eau em- 
ployée (1). 

D'autre part,  il y a tou,jours un  peu tl'huniiilité qui augiiie~ile 
le volumc ( 2  ù 5 p .  100 d'cau). 

En grinbral, pour ce genre d'analyses, nous préfkrons connaître 
le voluirie exact occupé p a r  le dépot  et  en tenir compte. Comme 
il es t  probable que  le volume occupk par  la substance insoluble 
des chocolats ordinaires ne peut pas varier beaucoup, on arrive, 
aprEs u n  certain nombre d'analyses, coririiiitre la moyenne. 
C'est ce qui  se passe pour une  série de  dosages de sucre dans 
les produits de  sucrerie laissant des  rksidus insolubles (bettcra- 
ves ,  écumes, etc.). 

La seconde observation est  relative à I'eiriploi du  sous-cicetate 
de plomb. 

M .  L. Robin di t  que le chocolat peut contenir jusqu'h 
4 g r .  p. 100 de matières réductrices provenant soit d e  I'invcrsion 
du  saccharose, soit de  l'emploi de  sucres impurs .  

Or, aujourd'hui il est admis p a r  tous ceux qui  s'occupcrit des 
analyses d e  produits sucrés contenant des rbducteurs qu'il rie faut 
plus employer ce rkrictif, qu i  précipite plus ou nioins de lévulose 
et  modifie le pouvoir rotatoire du li.vulnse restant. 

C'est pourquoi, dans les analyses de cannes, les réducteurs 
sont dosés directement s u r  la solution, sans aucun réactif', par la 
pesée de  l'oxyde de cuivre cülcirié suivant toutes nos indications, 
qu i  sont généralement a d o p t k s  dans les pays sucriers. Cepen- 
dan t  l'acétate neutre d e  plomb peut etre employé dans les 
liquides qu'il décolore suffisninnierit (jus dc canncs, sirops etc.); 
pour  les liquides teintés, la polarisation directe est faite sur Ic 
liquide d6colorC: par  le ctilorurc de ch:inx, suivant les iridica- 
tions de M. Zamaron et e n  tenant compte des observations de 
31. Il. Pellet et Ch. Fribourg, qui p:iraîtront ditns le prochain 
Bîrlletin de l'L4ssocialion des cl~irnisles de sucrerie el d e  distzllt.i%. 

Diuus nous soiriines assuré que, pour le ctiocolül ordinaire, 
l'acétate neutre de plomb suffit p o ~ i r  déféqiicr Ic liquide provenant 
d u  traitement d e  10 ou I 2 g r .  de chocoliit par l'eau. 11 suffit, 
en général, de prendre une quantité de solution contenant 

(1) G gr. de sucre passani en dissolution auginentent le vuluine d'enri- 
rou 3cc.6 à. 3cc.7. 
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300gr. d'acétate neutre de plomb par litre d'eau, quantité égale 
la moitié dela quantité de sous-acétate neutre de plomb recon- 

nue nécessaire ; cela non pas parce que l'acktale neutre est plus 
knergique, niais parce qu'il rie précipite pas tout ce que précipite 
le sow-acktate dc plomb. 

Un volunie de 3 ii 4 cc. d'acétate neutre suffit donc pour dkfé- 
quer la solution aqueuse de  20 à 12gr. de chocolat ; cependant, 
comme un excés ne nuit pas, on peut employer Scc. d'acétate 
neutre de plomb pour 20 à 12gr.  de chocolat. (Dans le liquide 
filtré qu'on obtient par ce traitement, le sous-acétate de plomb 
dorine un léger louche). 

Nous voyons également que, dans les calculs indiqués par 
11. Ilobin, il y a 2gr.89 p. 100 de sucre inverti et qu'ensuite, par 
une sbrie de calculs, on arrive &trouver Ogr.83 p. 100 de sucre 
inverti et lgr.98 p. 100 de glucose. 

Nous croyons qu'il est préférable de mentionner tout simple- 
ment le sucre réducteur total trouvé, sans spécifier de quoi il se 
coiripose. car le rrioindre écart dans les observations polariirié- 
triques est susceptible de donner des résultats qui peuvent n'ètre 
pas toiijours exacts pour le calcul des différents sucres rétliicteiirs, 
d'autant plus que la température influence fortement le pouvoir 
rotatoire du lévulose. 

C'est du reste l'opinion de M. ,Robin, qui dit qu'on pourrait 
admettre, dans le cas présent et d'autres analogues, que tout le 
sucre réducteur est du sucre inverti et I'exprirner comme tel. 

Au sujet du dosage de l'amidon, M. L. Robin indique la sac- 
chnrification par l'action de 10 cc. d'acide chlorhydrique, pour 
80cc. d'eau, sur le précipité lavé et égoutté, et ce durant trois 
heures au moins à. l'ébullition. Ce procédé est bien connu. Nous 
l'avons indiqué nous-niême il y a plus de 20 ans, mais avec 
quelqucs modifications qui le rendent plus pratique. D'abord, 
nous préférons l'emploi de l'acide sulfurique, et nous avons 
reconnu que 8gr .  d'acide sulfurique pour 100cc. d'eau suffisent 
pour obtenir en trois heures la sacchariiication complète de I gr. 
d'amidon. En outre, nous avons indiqué, pour le chauffage, 
I'emploi du bain-marie bouillant, au lieu de l'kbullition directe. 
Cette façon de procéder présente plusieurs avantages : d'abord, 
on peut mettre plusieurs essais à la  fois dans un  bain-marie; 
ensuite, le chaufhge n'a pas besoin d'étre surveillé comme avec 
le chauffage direct à la flamme. 

Nous avons kgalement rnuni tous nos ballons d'un refrigérant. 
Par conséquent nous proposons, pour l'analyse des chocolats : 
2 0  De déterminer le volume rnoyen occupé par le résidu inso- 
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luble d'un poids connu d e  chocolat e t  d'en tenir compte d a n s  
l'analyse, soit en augmentant  l evo lume total de la solution, soit 
en  pesant un pnids proportionriel moindre de  chocolat pour faire 
100, 220 ou 200cc. (c'est ce qui  sc fait pour  le dosage du sucre 
dans la betterave, etc.) ( l ) .  

En cas de chocolats présentant une composition très anor- 
male (quantit6 de cendres, produits sucrés, etc.), i l  sera toujours 
f x i l e  d e  déterinirier le volume occupé p a r  le i&idu irisoluble 
pour en tenir compte. 

Nous préférons cela à. la méthode proposée par  M. Alex. Leys 
(!innales de chimieannlgtiqi~e, i 903, pagc 491) ,  qui exigc 2 dosngcs 
au polari~nEtre et q u i  calcule l'influence d u  résidu insoluiile 
t l ' a p d s l a  diffkrence entre 2 obçer~vntions faites avec des poids 
de 5 et de 10 gr .  

Cette niéthode est celle d u  Dr Scheibler, qui  date de 30 ans, 
pour la détcrinination de  l'influence du  précipité plombiqiiedans 
les solutions siicr8es. 

Z 0  L)e suppriiiier I'cmpli>i du  sous-acétate de plomb et dc  
remplacer ce rbactil' p a r  l'acétate neutre de plorrib en quantité 
suffisante. 

3 0  De calculcr les sucres réducteurs en sucre inverti ,  sans filire 
;iucune distinction. 
4" D'employer la sncch;irification chlorhydrique ou sulfurique 

pour le dosage de l'amidon, mais e n  remplaçarit I'éhullition par 
le c hauf'i';ise ail 11;iin-marie, (pie noiis conseillons depuis 20 ans 
pour le  chauffage régulier des liquides dans  u n  grand nombre de 
circonstances, telles que : la saccharification de l'ainidlin; la 
précipitation du phosphoriiolybdate d'ammoniaque; le chauffage 
des liqnides dans lesquels on  dose les sulfates, la chaux par I'oxa- 
lale, etc., etc. ; la solubilité des superphosphales de chaux daris 
1'on:il;itc ou le citrate d 'ammoniaque;  la réduction dc la liqueur 
ciiivrique piir les solutions contenant des réducteurs; etc., etc.. 
On peut ainsi avoir partout le rnéme chauffage S I'intkrieur, en 
ayant  soin de  placer un témoin dans lequel plonge un theriiio- 
mèt re ;  de plus, on peut chauffer k la fois plusieurs brillons, 
saris avoir h siiryeiller n i  In flamme ni le degi-6 d'ébullition. 

( 1 )  Le volume occupe par 1 0  gr. de cacao normal  est d 'environ 7ec.8. 
Si l 'on e n  admet  une  rnoycnne d e  40 p. 100 dans le chocol;~t, en pesdrit 
12 gr. de malitire pour  l'analyse, o n  aurait à. tenir compte tle 3cc 7. 
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~odificatian do laveor de Maquenne, 

Par M. A .  VILLIERS. 

Cette legère modificatiori B l'iiigénieux appareil de Mûquenne 
est destinée au  lavage des gaz se dégageant avec un tres faible 
dihit : 

Cette modification consiste presque uniquement dans l'addition 
d'une boule extérieure A ou intérieure R ,  destinée A prévenir les 
effets d'une absorption avant l'arrivée di] gaz. et rrnrlant, par 
suite, l'appareil applicable au  dosage du carbone et de l'hydro- 
$ne en tube fermé. 

La forme U est préférable h la forme A lorsque le laveur est 
dest in6 à &tre pes6 et que la distance verticale, entre le plateau 
et l e  point de suspension, n'est pas trEs grande. 

Composition des gisements de phosphate de chaux 
des Etats-Unis, 

Par M. P. JUMEAU (Suite)  [!). 

B) Depijts de phosphate en plaquettes, ou K Plate-Rock D. - A l'est 
de la chaîne de dépôts de W u d R o c k ,  sous la forme d'une bande 
de marne direction que celle-ci, se trouvent localisés la presque 
totnlitk des gisements de  Plate-llock. 

TOUS les dkpôts, à une  ou deux exceptions près, se trouvent 
entre le lac Orange et le lac Weir, répartis dans le comte de 

[ l )  Voir Annales d e  chimie analytique. 1906.  p. 167. 
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Marion. Les terrains dans lesquels ils sont disséminés foimerit 
une bande de 48 kilomètres d e  longueur s u r  environ 4 h 5 kilo- 
mètres de largeur moyenne. 

Les gisements de  Plate-liocli constituent unc formation parti- 
culière; ils sont principalement composés de nodules, de grwiers 
de dimensions variables, de  fragments plus ou moins volurni- 
neux, généralement de la grosseur du  poing ; quant  aux plaques, 
elles rie forment qu'unepctite proportion de  Io. masse. On y trouve 
de nombreux dChris d'ossements, c t  quantitk d c  dents de squales 
et d'autres animaux. L'ensemble ofTre u n  aspect tout particulier, 
qu'on ne rencontre nulle par t  ailleurs en Floride. 

1,es gisements de Plats-Rock ont, 6ti: exploités de  1893 à i895, 
à Sparr ,  à Belleviem, et sur tout  à Anthony ; les expéditions ont 6tC 
d'envi& 25 à 30.000 tonnes jusqu'à l'nrrét des mines, occa- 
sionné par  u n  changement introduit dans  les habitudes conmer- 
ciales : I'élkvation de la garantie du  titre en pfiosph;ite et la diiiii- 
nulion du Lilre en fer et alumine. 

La moyenne du minage d c  12 000 tonnes de  phosphate lavb a 
donrié, (L l'exploitation d'Anihony, le rksultat suivant : phosphate 
de chaux 76,55, fer et a lumine 3,38 p .  2 00 sec. 

ANALYSES DE P L A T E - R O C K  

Erploilations 
- 

Anthoriy. . . . . - . .  . . . 
- . . . . .  
- . . . . .  
- . .  . . . 
- ..  . . . - . . . . .  

Sparr . . . . . 
- . . . . .  

Oxyde de fer 
et alumine - 
3,45 p .  I n o  
3,22 - 
3,25 - 
3,23 - 
3,59 - 
3,20 - 
3,71 - 
5,80 - 
3,59 - 

Au début  du minage en Floride, il &tait d'usage de  vendre en 
~ a ~ x n t i s s a n t  75 p. 100 riiinirnuin de phosphate de  chaux, e t  
4 p .  100 rnaxiinurn de  fer et a lumine ;  les mineurs de I l m d - H o r k  
portércnt bientht la garantie à 7 7 p .  100 de phosphate et 3p.100 
de fer et a lumine ; les installations et  les méthodes de  minage en 
usage dans la region des Plate-Uock ne permettant pas  d'accepter 
cette innovittion, le minage cessa partout.  

Ces dépbts serorit certairieinent repris u n  jour, lorsque les gise- 
ments de Hard-Rock n c  pourront plus assurer  Ic tonnage actuel- 
leinenl proiliiit. Dks iiiairilenanl, on  pourrai t  facileinen1 livrer, 
avec une installation convenable, des produits t i t rant  77p. 100 de 
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phosphate de  chaux et  3p. 100 di: fer et alumine, et satisfaire 
ainsi aux  exigences act,uelles, mais il faudrait i..coiiler 30p. 100 
environ .de la production à u n  titre inférieur. Comme ce dernier 
serait cependant supérieur a u x  chiffres de l'ancienne garantie, il 
nous semble que la reprise d u  rriinage dans la région des Plate- 
Rock, 6tant donné le cours actuel du  phosphate de  chaux, est 
tout indiquhe. 

Les analyses ci-dessous r h u m e n t  les expériences que noui, 
avons faites sur  cette int6ressanta question : 

I II III 
Production 

I'rodiiction criblée Criblureu 
- - - 

Phosphate de  chaux. . 77,N 78,87 75,96 
Fer et alumine. . . . 3,05 2,96 3,27 
Silice et insolubles . . 4,45 3,70 6,10 

Pour tonnes. . . 100 68,40 31,80 
Autre essai : 

Phosphate de chaux. . 77.40 78,14 75,74 
Fer et alumine . . . . . 3,00 2,87 3.30 
Silice et insolubles . . 5,10 3,90 6,55 

Pour tonnes. . . 100 69,09 30,Oi 

Voici maintenant une analyse d'ossements recueillis dans dif- 
fërents dépôts de la région des Plate-Rock : 

O S S E M E N T S  

Humidité à 1 0 0  . . . . i,!)20 
Perte au rouge sombre. 4,680 
Silice. . . . . . . . . . 0,240 
Acide phosphorique . . 38,266 
Fer et alumine. . . . . 4,340 
Cao-FI-CWet non dosés 53,59/i 

400,000 

Phosphate de chaux : 83,540 p. 100 ; sec : 86,62 p. 100 

C) Dipôts de composite. - Cornme l'indique leur nom, ces dép6ts 
sont formés de différentes variétés de roches : phosphate en blocs 
(boulders), graviers, plaquettes et phosphate mou. 

L'exploitation de ces gisements est facile ; l'ensemble n'est pas 
très corripacl el les gros blocs font presque toujours défaut. 

Les dBp6ts de cette formation sont,  en dehors de la region di:s 
hrird-rock proprement dits, et a u  nord-ouest, autour  de Luraville, 
dans le cornt6 de Suwarinee, e t  près de  Mapa, qui est plus a u  sud,  
pliis bas encora. nut,our d e  Skinhatchee, dans le comté de 
Lafayette, enfin, dans le comté dlAlachua, autour de  Trenton et 
de Levyville, dans le comté d e  Levy. 
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Nous avons di t  que les dépbts de Luraville ne sont pas exploi- 
tés actucllement; ceux de Trenton sont aussi nioinentiiriéinent 
abanrloiiriés. Les uns  comme les autres renferiilent, B.cdté de 
poches de  phosphate de bonne qualité, des ti8pùls contenant trop 
de fer e t  d'alumine ; enfin, certairies parties sonl. formées d'un 
phosphate de fer et d'alumine renfermant une petite quantité de 
chaux.  

Les analyses suivantes donnent la composition de  dSpbts de  
bonne qualité et celles de  poches renfermant des proportions éle- 
vées d'oxyde d e  fer et d'alumine (II, III, IV) : 

1 11 111 I V  - - - - 
Phosphate de  chaux .  . . .  77,08 71,7'i 53,04 11 

Fer et alumine.  . . . . . .  2,75 9,84 23,6J 2 1 3  
Silice . . . . . . . . . . .  4,20 10,N >I 47,% 
Acide phosphorique . . . .  >> N >I 23,34 

Comme pour les plate-rock, l'exploitation des composite sera 
reprise u n  jour. 

D )  Dépôts de pliosphcrie mo'u, ou  K Sof t  phosphate ». - Le soft phos- 
phate ou phosphate tendre a la consistance et l'aspect du blanc 
de Meudon; sn. couleur est g6rit;raleriient crkrrie ou blanche. 

II folme des dépOts de  peu d'importance au norti-ouest d'Ocnln, 
dans le coirit6 de Mariori, et au sud de  Itichrnond, dans le cornti; 
de Pasco. De 189% à. 1897, il a kt6 riiirib, et eripitlié, pour la con- 
somiiiation intérieure des Etats-Unis, environ 30.000 tonnes de 
soft phosphate ; depuis cette dernière date, le rnin;igc a cessé. 

Le titre de ce produit est des plus variables : la terieur en phos- 
phate de chaux varie de 50 k 65p .  100, e t  la proportion de  fcr et 
d'alumine est de 5 à 10p.  200 et mi.mt: tlitvanta.ge. 1.e bits titre 
d u  produit n'en permet pas l'exportation. 

N'étaient les pr ix de  transport,  beaucoup trop élevés, et l'indo- 
lence de  l'indigènii, ces phosphates tendres pourrairint étre utiliçks 
avec avantage par  l'agriculture locale. En fait, le sof t  phosphate, 
siinplcrnent pulv6ris6 et  utilis6 en cet état, s'assiinile trés facile- 
ment dans les tcrrcs sablonncuscs de la Floride. 

ANALYSES DE SOFT PIIOSPHATE. 

Silice . . . . . . . . . . .  31,57 20,30 50,63 23,40 
Fer et alumine . . . . . .  3,2i 2,21 4,71 6,16 
Phosphate de chaux . . . .  51,06 63.95 8Q,6T 63,% 

Si le phosphate tendre forme des dépOts tlc peu d'importance, 
p a r  contre il entre pour  urie pr~opürtion assez corisidérable dans 
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la gangue qui  englobe toutes les formations de H a d H o c k :  plnte- 
rock, composite, ha1.d-rock proprement dit. 

Si nous prenons un  giscriicnt de richesse moyenne (Am-d-vork, 
par exemple), nous voyons qu'après eril2veiiierit des niatières 
stériles qui recouvrent le dépùt, la iiiatikre phosphatée brute, 
erivoy6e aux appareils laveurs, rcntl seuleiiient 20i i  2ùp .  100 de 
roches de phosphate cle chaux  du titre voulu (77 p. 100 ininiiiiuiii) 
et q ~ ~ c l e  reste, c'est &-dire 75 i i  80p .  100, est éliiiiiné sous foriiie 
[le boues enti.;iIn~ies par  les eaux dt: lavage. 

Ces boues sont forniées de  silice en grains très fins, d'argile, 
et de phosphate t,endre ou soft rltisaaré$. 

Ces boues ont  lit composition suivante : 
1 I I  
- - 

Silice. . . . . . . . . .  58.93 60,20 
Fer e t  alumine . . . . .  11,70 1i,?O 
Phosphate de  chaux . . .  27,98 %6,80 
Non doses. . . . . . . . .  1,43 1 .90 

100,oo 100,oo 

II résiilte de  ces chiRres qu'à peine la moitié di1 phosphate de 
chaux est recueillie et que plus de  4.000.000 de  tonnes de phos- 
phate de chtlux se trouvent actuellenient dans les rksidus entas- 
si.s autour des usirics en Floride. Ce que nous disions touchant 
l'einploi du sof t  pour I'agriculture locale s'applique 1:galcment B 
ces résidus. 

BOUE P R I S E  A U  B O R D  D'UN B A S S I N .  

Silice. . . . . . . . . .  33,85 
I'tiosphate de chaux .  . .  36.86 
Fer et alumine . . . . .  17,M 

. . . . . . .  Kon dosris 11 , X i  
100,oo . 

1;) Cnilloux dephosphnie, ou (( Pebbles ) I .  - Les diK6rentes variPtés 
de hnrd-rock que nous venons d'examiner sotit silukes entre le 
28030' et le 30°3û' latitude nord, sur  la cate ouest de  19 Flo- 
ride, c'est,-fi-dire It proximitk di1 golfe di1 Rlexiqiie. II faut  aller 
plus nu sud pour trouver la région des pebbles ; celle-ci s'étend d u  
28O au 27" latitude nord, couvrant une partie des comtés de  De 
Polk, de De Soto, de M;m;tLee et  d'Hilsburough. 

Les gisements sont de deux sortes : pebbles de  rivihre (ou r i v w  
pehliles) et pebbles d e  terre (lnnd pebbles), selon qu'ils occupent le 
lit des riviéres ou qu'on les trouve h l'intkrieur des terres. 

Les land pebbles tif.reritgén6ralemt:nt BJii73p. 100 de phosphate 
de chaux et  sont vendus sous l n  gwnntie  68-70 p. 100 ; leur teneur 
en fer et alumine varie de  2 à 3,5p.  100. 
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ANALYSES DE LAND PEBBLES. 

Chargement - 
Silice . . . . . . . . . . . . . . .  7,02 
Alumine et oxyde de fer. . . . . . .  2,89 
Chaux. . . . . . . . . . . . . . .  40,30 
Acide phosphnriqiie * . . . . . . . .  33,07 
* Correspondant phosphate de chaux. 72,30 

Echsntillon 
choisi - 
6,51 
3,70 

49,86 
35,RR 
78,33 

Les phosphates de rivière sont moins riches que ceux de 
terre ; on les vend généralement sur garantie de 58 i63p .  100. 
Dans les deux variktés, on trouve beaucoup de dents et d'os fos- 
siles. 

ANALYSES DE PHOSPHATE Ci RIVER PEBBLES 1). 

Silice . . . . . . . . . . . . . . .  11,98 )) 

Fer et alumine . . . . . . . . . . .  3,06 2;59 
Chaux. . . . . . . . . . . . . . .  44,77 41,30 
Acide phosphorique * . . . . . . . .  89,77 27,98 
"(:orcespondant A phosphate de chaux. 64,99 G1,09 

IA suivre]. 

.Woaveaa rhf?ostat pour auniyses éleclrolgtiqaes, 
Par M .  G. PASCALIS. 

Les rhéostats à. résistance en fils métalliques qu'on utilise 
pour les analyses électrolytiques sont encombrants lorsqu'on 

dEsire les avoir sensibles, 
et ils surit :tltérables sous 
l'action des gaz et dcs va- 
peurs qui souillent l'atmos- 
phère des lüborafoires. Le 
dispositif suivant, que nous 
avons rEalisE dans des 
6tudes suivies avec M .  Grévy, 
rie présente pas ces incon- 
vénients. Il est peu encom- 
brant, son volume étant 
celui d'un cylindre de 50 
60 mm. de diainktre sur 89 
à. 100 mm. de hauteur ; il 
n'est pas altérable ; enfin, 
il est sensible, puisqu'il 
permet dc diviser un am- 
pére par i,'l0 lorsqu'il est 
monté directement en circuit 

sous quatre volts. Comme généralement, en malyse électrolgti- 
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que, on emploie trois accurriulateurs montés en tension, c'est-à- 
dire un courant do six volts, il s'cnsuit que, siir 1'6lcctrolyte lui- 
niSrrie, I'actiori el le degré de 'ierisibilité de l'appareil restent 
seniiblernent lcs d m c s  qu'en court,-circuit sous quiitre volt,s, les 
deux volts suppléinentaires compensant à peu près l ' a u p e n t a -  
tion de résistance due I'iritroduction de l'électrolyte dans le 
circuit. 

Le réglage s'obtient p a r  la rotatiori d'un bouton e n  bbonitc, qui  
permet d e  faire varier le courant de O h 1 ampère p a r  dixièmes 
sous un voltage de  4 6 volts, suivant que l'électrolyte est ou 
non dans le circuit. 

L'appim:il peut se  placer sur  la lige rnèrrie d u  support  d'élec- 
trolyse, comrrie le iriont,re 1% figure. 

Sixiémc Congres internatlon~l de chlmle appliquée, 
tenu ir Rome d u  25 avril m u  3 mai 1900. 

Kous laissons Ii d'autres le soin de dire Ie succés qu'a obtenu le 
CongrEs de Rorrie, le nombre des adhérents de toutes nationalités 
qui out assisté :-LUX fritvaux des onze sections, etc. 

Yous résumerons ce que nous avons p u  recueillir dans la scc- 
tion 5 (sucrerie) et q u i  est susceptilile d'intéresser les lecteurs des 
Anna l~s  de chimie umlytique. 

Avant d'aborder ce siijct, disons qu'nu banquet qui a clbtiiré 
le Congrès, de nombreux discours on1 été prononcés p a r  les 
reprhentants des diverses nationalités. Les délégués chinois et 
japonais ont eu un vif siicc&s. 

Avant de  parler des t ravaux de la section 5, nous rappellerons 
les rciunioris qui ont eu lieu le jour. r r i h e  de  l'ouverture du 
Congr". 

Nous voulons parler  : 4 0  de la réunion de la Commission inter- 
nationale pour l'unification des rnétbodes d'analyses, présidée 
par M.  1,iirige; (:ette Comrriission fcriipnriiître prochainement le 
résumC de ses t ravaux;  d e  la rbunion de la Comrriission inter- 
nationale pour  l'unification des mkthodes d'analyses des denrees 
alimentaires. 

Cctle Coirimission, instituci'e p a r  le einquiéme Congrès intcrna- 
tiona1 de chimie appliquée, àRerlin cri 2903, se propose de venir 
en aide à la Commission internationale des analyses instituée A 
la suite di1 qiiat,rikme Congrès internatinnal de chimie appliquée, 
à Paris, en 1900, et  à la Commission internationale pour l'étude 
des inesures & prendre contre la falsification des denrées alirnen- 
taires instituée par  le sixiéme Congrès iriternational d'hygiène et 
de démographie, k Vienne, en 1881. 
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Elle s'es1 attachée, jusqu'à présent, recueillir les documents 
reli~tifs aux  décisions prises dans les Congrès iriterriatiuriaux d e  
chimie appliquée et a u x  conventions adopties dans lcs divers 
pays concernant les denrées aliinentaires, à résuirier ces docu- 
inents et B les coinmuniquer à ses meiiibres et h ses col\aliora- 
teurs. Cette publication est annexée a u  Bulletin du service de  sui. -  

cdlnitce de ln fubrication et d u  coi~imerce e ) l  g ~ o s  des deizrc!'es 
ali~nenlnircs ('ilinislère d e  I'hgriciilt.iire, Belgique) ; les tirages il 

part foriiient déjà un volume de 564 pases.  
Le ii-iandat de cette Commission vicnt d'ètre proroÿk par le 

Congrès de Ilorne, pour lui perinettre d'achever ln. rhriiori des 
documents concerriant les méthodes tl':irialyse, de procéder 
crisuite des éludes corriparatives et d'klaborer des projets de 
conventions internationales. 

Le Congrès a émis le v t ~ u  (le voir la dite Corriinission invesl.icx 
d'un caractère officiel p a r  les çouver-nemeiits des divers pays. 

Elle ne (:iiiript.itit r,i-dcvant q u e  treize ineiiil)res. Elle vient de 
s 'adjoindre onze iiiernbres nouveaux. 

En voici la coinposit.ion actuelle, situf approbation par lit Corn- 
niission periiianente internatiorii~le des ÇorigrPs : 

Piksidrut, J . -B .  Aiidr6 (llruxellesj ; Vice-Présidents, prof. 
1 ) r  K .  von 1%~11:hIcii ( tkr l in)  ; pro[. Ilr I'iut,ti (Naples) ; M e ~ n h x s ,  

Ur C. Cliicote (Madrid); prof. E. C h u m i  (Lausanne);  prof. 
1)' Iireiss (Uiile) ; C h .  Girard (Paris) ;  prof. A. Gautier \l',iris) ; 
1)' Trillat (Paris) ; Prof. 1)' E .  Ludwig  (Vienne); 1)' Jlarisfeld 
(Vienne); 1)' II. Masth;tiiin (Lisbonne); prof. Ur  S. Alinovici (Diica- 
rest,) ; prof. IY Paterno (Iloirie) ; IL. Schoepp (Maestricht) ; prof. 
Us \Vysmarin (Leyde) ; Ur P. Sinolcnsky (Saint-Pet ersliourg) ; 
111 Thorpe (Imiilres) ; Dr Wiley (Washington) ; prof. Dr Thoniç 
(Ucrlin) ; (prof. Dr l ierp (Berlin) ; prof. Ilr DobretT (Sofiii) ; prof. 
1)' Lluiz-1111iduliro (Bueilus-.\ir,es) ; prof. 1)rLav;~lle (Buenos-.\ires). 

Cette réuriion s'cst tenue le 25 avril ,  à 3 heures d e  I'aprks-midi, 
sous la pi&sidence de M.  le Dr Lurige, d e  Zurich,  M.  le l'résident, 
Dr Llitter von Grueber, étant absent par  suite d'indisposition. 

La Coiiiinissiun a examin6 plusieurs questions. 
C'est d'abord celle du  dosape du chlorate et d u  perchlorate de 

soude d a n s  les nitrates de soiiric. 
Il n'a été fait aucune objection à l a  rnéthode de MN. II. Pellet et  

Ch. Fribourg, présentée a u  cinquième Congrès de  Berlin 
en 1903. ' 
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En l'absence de  Pli. Sidersky, la question du dosage de la 
potasse n 'apas 6i.é lori~ruemerit discutée ; néanmoins, nous avons 9 
deinandi: que la Commission prenne le plus  Idt possible une 
décision en ce qui concerne le coefficient pour  passer du 111 il 1'  ne 
pesé & la potasse. 11 y a deux coefficients, lequel doit-on adop- 
t e r?  

Si, d'autre par t ,  il y a une tnble internationale des poids ato- 
miques, il semble qu'il suffit, jusqu'à preuve du coritraire, d'ad- 
mettre le rapport entre les poids atomiques du platine et de la 
potasse. 

La Commission n'a pas  admis notre proposition, e t  elle a 
décidé d'atteridrci uri rapport  qui pw~i ic t t ra  2 uri pro(:h:~iri Cori- 
y è s  d'ktre fixé s u r  ce point. 

Les adversaires de  notre proposition laissent entendre que  
pratiquement le platine obtenu ne correspond pas :tu poids de  
potasse calcul6 avec les poids atorriiques 

Cette discussion peut  durer  longtemps, et cependant il y a des 
produits qui sont l'objet de Lransiictions internationales iiripor- 
tantes et qui ont alors une valeur difiérente suivant le mode 
adopté. 

11 n'y a pas eu d e  discussion sur  le procidi: Woy poiir la dkt,er- 
rnination de I'acidc phosphorique sous forme de phosphoiiiolgb- 
drtte d'ammoniaqiic. 

niouçdirons & c e  propos que.  dans la section 1, hl .  1,. Grafti;iii 
a prksent,F un travail s u r  le dosage rnpidc de l'acide phosphori- 
que par la pesée du phosptiornolybdate d'arninoriiaque. Kens 
reviendrons s u r  ce point lorsqu'il aura  paru.  Kéanrnoins, ayan t  
eu le plaisir de  voir M. Graftiau, nous avons pu savoir qu'il était 
parvenu à rCgiilariser les details de la méthode poiir ohtenir des 
rf.sulLrtLs par~faite~rieril coristi~rits. 

Cela nous a &té trFs ayrCable, car on sait  que, de notre chté, 
nous avons beaucoup éturlii: cette question et  que nous avons 
kgalemerit indiqué qu'on prxit arriver à de  très bons rksultats par  
la pesée du  phosphonio1ybti;ttc d'ürrirrioriiüque pour tous les cas. 

M. le Dr Lunge  a signnlC c ~ i i c l i ~ i i e ~ n o d i f i c a t i o n s  de détiti1 B 
apporter à la méthode gériéralernent employée pour le dosage d u  
soufre dans les pyrites calcinécs ou non, sur  laquelle nous 
reviendrons (Voir les f i n ~ a l e s  de chimie analytique du 15 mai 1006, 
page 182). 

M.  le professeur Menozzi a présenté une méthode pour le 
dosage de la celliilosr, dans  les fourrages, et il a derriandé que cette 
méthode soit expérimentée par  divers collégues. Plusieurs orit 
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adhéré à la proposition, et il sera rendu  compte des résultats 
obterins sur  un rriéme échantillon préparé par  M. Menozzi. 

Nous passons a u x  t ravaux de  la ciriquikme section. 
Nous rie parleroris que de  ceux qui  peuvent ~iréseriter un inté- 

rèt pour les lecteurs des Annales de chimie analgtiquti. 
M .  Trillat a préserité le résumé de ses t ravaux sur  la carairié- 

lisation du sucre, t ravaux  que, du reste, plusieurs d'entre nous 
ont pu entendre au Contrès  spkcial de chimie et de  technique 
sucribre de Liège (1905). 

UNIFICATION DES ECHELLES SACCHARIMBTRIQUES, 
PAR M. Fii. DUPONT. 

RI. Dupont a exposé les avantages du poids normal de 20 gr. 
pour  I'u~iificatiori d m  échelles saccharini6lrirlues, avarilages qui 
sont les suivants : l n  cc poids est iriterm6tliairc entrc le poids 
allernantl, auquel on fait le reproche d'être trop élevé, et le poids 
français; 2" le pouvoir rotatoire spécifique du sucre en concen- 
tration de 20 g r .  p .  200 cc. sr. rapprtichr. sensiblement. de son 
pouvoir rotatoire maximum, tandis qu'k la concentration d e  
de 26 gr. ,  il est déjk notablement plus faible ; 3" le poids de  
1 0 g r .  a l'avantage de  faire partie des unités métriques ; 40 l e  
chiffre rond et simple de  20 gr .  permet, dans beaucoup de cas, 
de supprimer les calculs et d'dviter la consultation des tables 
pour calculer la richesse saccharine, ce qui procure une écono- 
mie de temps et évite les erreurs  ; 5-1 y a moins d e  chances d'er- 
reur  en pesant 20 gr. qu'en pesant 16 g r .  29 ou 26 gr. 02 ; 6 O  la 
rneilleiirc nikt,hode pour v6rifir.r le point. 100 d'un s;mharirilktre 
est kriderriment de  se servir d'une plaque de qu:irtz correspon- 
dante. Il sera aussi facile de faire des plaques de quartz titrant 
2000, 73O, 500 ou 2s0, pour l'échelle de 2Ogr.,  que celles à poids 
normaux de 16 gr. 29 et de 36 g r . ;  7O enfin, un avantage signalé 
q u i  rCsulterait de I'adoplion du nouveau poids normal, c'est le 
remaniement qu'elle entraincrait de toutes les tables dont on se 
sert dans l'industrie sucrière, pour calculer le sucre pour 100 et 
l a  pureté, le  salin, etc. 

La disciissinn a kt6 trks courte, et tout le riinnde a été d'accord 
en votarit l'adoption des conclusions du rapport  de BI. Dupont. 11 
est,  en elret, absolurnent indispens;hle que ,  dans u n  d d a i  relati- 
vernerit conrt, on ai t  adopté universellernerit le poids de 20 gr. 
pour 6vitcr toutc discussion h propos des arialyses internatio- 
riales des produils de  1ü sucrerie. 11 est à suuhüiter que  les ;;ou- 
veriicmerits eux-m&mes sc  rnettcnt d'accord à cet @rd. 
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EMPLOI DI!. D I V E R S  INDICATEUIIS  P O U R  R E C O N N A I T R B  ET DOSER 

L'ALCALINITÉ DES P l l O D U l T S  DE S U C R E R I E ,  P A R  hl.  J?EI.ICE GARBLLI 
ET MLLE B a  NEPPI. 

Les conclusions de cc rapport sont absolument conformes & 
celles qu'a soiitr:nues depiiis longtenips h i .  Pellet, qui a profité de 
cette occasion pour rappeler quc Ic rOle acide du  sucre ne lui avait 
paséchappé, ayan t  démontré qu 'une solutiori siicrciecontenant du 
carbonate de soude et  portée ?I l'ébullition dégage de l'acide car- 
bonique; que le sucre déplace l'acide sulfureux des sulfites, mrme 
en solution 1i.gèreiiierit alcalirie e t  sous I'irifluerice del'ébullitiori; 
que ces rbactions expliquent maintenant plusieurs phénornknes 
remarqués et peu ou mal expliqubs, et sur lesqiiels il serait trop 
long de s'étendre en ce moment. 

M. Vivien demande que l'on fasse connaî1,re B nouveau l i i  

prCparatiori du  papier neutre de tournesol sensible, qui donne 
les meilleurs résultats e t  qui  doit étre seul employé, la teinture 
de tourriesol ne donnant  PiLS dcs indications aussi nettes et  aussi 
précises. 

SUR LA D ~ T E R M I N A T I O N  DU POUVOIR G E n 3 l I N A T i P  DE LA G R A I S E  

D E  RETTEHAVR,  PAJI hl .  C.  N E U M A N N .  

L'auteur a donné les prescriptions suivantes pour opérer pra- 
tiquenient l a  germination de  la graine de betteraves. On prélève 
en divers endroits d'un échantillon u n  nouvel éctiantillon de 
30 g r . ,  dans lequel on détermine les matières tlrarigéres; puis  on 
pése 20 gr . ,  qu'on dispose sur  un papier blanc et  qu'on trie en 
graines grosses, moyennes et  petites; on 6tnhlit le nomhre de 
grains de  chacune de ces catbçories, puis le nombre total, et 
enfin le poids de 200 grains ; on pré1i:ve 300 grains. proportion- 
nellenient au  nombre de grains dans chaque catégorie et on Iiis 
fait treiriper pendant quatre  fleures à In tcnipérature ordini~ire ,  
avec une petite quantité d'eau distillée ; or1 les dispose entre des 
doubles de papier à filtrer dans une caisse de bois dorit le lit est 
fait de sable et  de sciure de bois ; au-dessous, de riir?rrie qu'au- 
dessus du lit de grains, on met une  fciiille doublc dc papier à 
filtrer; on arrose pendant u n  on dpux jours k l'eau distillée, et 
on laisse sans chauffer le local du Iahoratoire, a la  teniptirature 
ordinaire, sauf dans le cas de fortes gelées; la geririiriatiori 
se fait du  sixième, quelquefois du neuvième au quatorziErnc jour; 
on sépilre les g a i n s  geririts de ceux qui  ne le sont piis et ori les 
porte dans un autre  double de papier.  Les p i r i e s  doivent ètre 
détachés auparavant  de ln graine a u  moyen d'une aiguille, afin 
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d'éviter que la graine ne donne une nouvelle plante et soit, par 
suite, comptée deux fois. 
M. Pellet a rappelé que, personnellement, il a eu l'occasion de 

constater qu'en envoyant un même échantillon de graines à plii- 
sieurs stations expkrirnentales, les rBsultats orit éLé tout k fait 
diffhrents, pa r  siiitt de  la rrikthode suivie pour dkterininer la 
germination des graines (germoir Noble, essais sur  papier 
humide, essais en étuve, cssais s u r  couches artificielles, etc.). 

31. Pellet a demandé : 1 0  qu'on adopte, comme support uni- 
forme, la terre e t  plus particuliérement, si l'on veut, la terre de 
jardin ou la terr,e dite de bruyère ; 20 que les essais soient eu& 
c u t k  à I'airet à la Iiiiiiii:rc, et non dans tlea 6tiives plus ou moins 
chauffées, et A une  températiire rle 1 J !L W .  On pourrait adoptcr 
la température moyeririe de 18 à et  adopter Agalement une 
rlisposition pour mairitrriir I'hiimiditi: (des dispositifs ont d6,jàCtF: 
signalés par  plusieurs chimistes, e t  notainrnmt par  BI. P a p o u l ) .  

ni] SIJCRTI  n A N s  J .A R K T T E H A \ R ,  P A R  JI. II. Pr:r.r.li~. 

L 'auteura exprirnf: le vceu suivant  : iU l a  seule méthode prriti~ 
que pour le dosage direct du sucre dans la betterave est la mbthotle 
a q u w s e à  froid ou A chaiid, d'aprks les principes qu'il a btihlis, 
quellw que soient les inodilications de détiiil qui aierit btE appor- 
t h  à. ce prockdk; 2" il a tlein:mdi: quc  la rnithode piir digestion 
alcoolique soit coiripli:terrierit siippriiiiée ; 4 . O  qiie l a  intJthorle (par 
extraction alcoolique ne soit a p p l i q u k  que t l i~ns des cas tout B 
fait pirrticuliers, avec contrcile niitarit qtiepossihle par  la rriétlio~lr 
aqueuse à froid on h chaud et,  tout au  nioins, en o1)scrvant 
tniites les précautions qiii orit kt6 fo r r r i i i lk  poiir obtenir, avecce 
procédé dBlic:it, des r isul ta ts  ilxacts ; que, pour toutes les aria- 
lyses de bettcriives faitcs pour suivre la riiarche du sucre pcn- 
dimt la végétation, la méthode aqueuse soit seule usitée daris tous 
Ics pays : 5" que la. mC.thotie aqiieuscx à chaud (ou k froid) soit la 
seule rnéthude usitke ~ m i i r  La tlr5terinination d u  sucre dans les 
racines, cossettes fraîches, cos set te^ épuisées, e tc . ,  en utilismt 
les nppitrrils divt:rs connus poiir la division de c t s  dernii.ies, 
c'est-C-dire la presse Sans-Pawil le, & l'exclusion d'autres appareils 
analogues qui ,  d'après Ics expérierices fnitcs en Alleiriagrie, rie 
donnent pas les 1-ésultats voulus, notiiininent lorsqu'on veut opf- 
rer  par  la niéthode A froid. 

Ces coriclusioris ont étc! votées k l'orinnimité s a m  disc:ussion. 
II y a donc lie11 d7espErcr qiic le vote scra ratifié L Herne, en 

aobt  1906, p a r  l a  Coromission internatioriale des arinlysrs des 
produits de sucrerie. 
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EMPLOI DE L'ACETATE DE P L O M B  TRIBASIQUE SEC 

P O U R  LA D E F ~ C A T I O S  D E S  SUCIIIIS, P A R  LE 1)' W. R O I ~ N E .  

Ce chimiste pense que, par  l'eniploi de ce réactif, on évite I'in- 
iluence du précipiti;, plorribique. M .  Ilorne a tivuvk que, par  la 
méthode ordinaire, on aviiil de O k O , S  d e  sucre en plus que p a r  
I'erriploi du  sous-acétate solide, la diff6rence variant suivant la 
qualité des sucres. 81. Pellet a rappelé que les essais divers ont  
surtout di:niontré que le précipité plombique entraîne d u  sucre 
el. qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. A I .  Pellet pense aussi 
que, si  l'on a des polarisations trop fortes avec la  méthode ordi- 
naire, c'est qu'on ajoute u n  exces de réactif, qui prkcipite le liivu- 
lose, l'orientation 6 t m t  ainsi portée k droite. M. Pellet eçtiiiie 
qu'il faudrait opérer pour les sucres de canne cornme pour la 
ir~klasse de canne, c 'es t-Mire supprimer Ic sous-acétate de plorlib, 
ernployer l'acétate neutre, le chlorure de chaux, suivant Lairia- 
ron, et In  polnrisat.ion Clerset,  car il y a. des sucres hriits de  canne 
très chargés en réducteurs. M. Pellet se propose de faire des essais 
dans ce sens et d'en porter les rksultats à ln connaissance de la 
Conimission internationale des analyses à Berne, pour  que In 
question soit discutée selon le dSsir de M. Horne. 

Recherche des cornposés sulPuréa duos 
l'huile d'olives. 

Kousrecevons de M .  IIalphen la lettre siiivante : 

N Paris, 12 mai 1906, 

(( Monsieur, 
a Je lis, dans le numéro du 15 niai lY06 des Annalrs de  chimie 

analylique, la description d'un procédé donne par l'lndustria qui. 
mica de 1905, pour rechercher les coinpdsks suli'urés dans l'huile 
d'olives. 

(( Ce procédé, qui ne porte aucun noni d'auteur, est absolument 
identique avec celui que j'ai fait eonnaitre l'année dernière et que les 
Annales de chimie analytique ont décrit dans le nurnero de septem- 
bre 1905. 

I 11 importe donc d'affirmer ici que ce procédé n'a pas été décrit 
par moi d'après des travaux espagnols dont je n'aurais pas parlé, mais 
que, vraisemblablcrrient, le contraire s'est produit. 

a Vous m'obligeriez en signalant ce fait i vos lecteurs. 
( 1  Arec mes remerciements, je vous adresse l'assurance de mes 

meilleurs sentiments. 
c( BALPHEN m .  
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REVUE DES PUBLICATIONS FRANCAISES r 

~ o o v e a o  procédé de reelieimo1ie do  fluor dans 
les sobstauccs aiitnentaii-en. - MM. d .  VILLE et E. DEtl-  
RIEU ( B u l l .  de l a  Soc. chimique de P a r i s  d u  20 rriars 1!)06, 
p .  259). - Ce procédé est l x s 6  sur  la modification que le fluo- 
rure de sodium imprime a u  spectre d'absorption de la methé- 
inoglobine, et qui se  manifeste par  la disparition de ce spectre 
et son reinplacernent par  u n  nouveau spcxtre c;iracti:risé par 
urie baride très nette et bien d6liiriitée d:tris le rouge-orarigé, 
située assez i!~ droite de la bande, dans le rouge de la rnéthéirio- 
globine et  bien plus foncée que cette dernière:. Ce phknornène est 
corrélatif h la foi-mittion d'une cornhin:tison particulière, In 
mi:thémoglobine fluorée, que les auteurs ont  obtenu k I'iitat cris- 
tallin (1). Les auteurs désignent la biinde d'absorption caractbis- 
tique de cette coinliiriaison fluor& sous le nom de hnnde Menzies. 
Menzies a ,  en d e t ,  signal6 cette bande saris e n  coriri;tître exacte- 
ment la nature. 

$lorle opbratoire. - Pour prkpnrer le  sang-rcactif, on prend du 
sang défibririé: auquel on ajoute qiiatre fois son volume d'une 
solution d'oxalate de potasse a u  111000 ; il se forme une litque; on 
filtre, et, dans 50cc. du  filtratuni, on %joute une petitc pincée de 
ferricyanure rle potassium. 

Le réactif ainsi p rép i~ré  est employé H raison de 2 cc. à lcc.5 
pour 25ec. d e  liquide eri expé~ience .  

Hechsrche dans les v ins .  -II faut éliiiiiner l'alcool, les niatikres 
colorantes et  les tannins. Ces dcrniilres substarices ne peuvent 
s'éliiriiner nu moyen du sous-acétate de plomb ou du noir 
aniinal ; les auteurs utiliserit, à cet cff'ct, le bioxyde de inangn- 
r ike  pr6cipitE pur e t  I'albuiriine d'muf. 

Vins  rouyes. -Uri concentre 1110 cc. d e  vin à irioitié ou au tiers; 
on laisse refroidir; on rairiène :tu voluiiie primitif en ;LlouLant de 
l'eau; ou prend 50cc. de ce liquide; on agite avec 2gr .  de bioxyde 
de niarig;mèse précipitk pur ,  et l'on filtre; it S5cc. de filtratuin 
on ajoute environ Ogr.10 de bioxyde de manganése, et, en agi- 
tant ,  on verse I cc. à 2cc.5 de sang-réactif ; après  filtration, on 
exaiiiine le liquide au  spectroscope. Les auteurs ont ainsi, avec 
des vins  additionnks de 0gr.08 b 0gr.10 de fluorure de sodium 
par litre, observé In hnnde de Menzies tri% nette e t  visible pen- 
dant  2 heure environ. 

On rend le phénomène optique plus persistant et plus intense r:ri 
opérant de la manière suiv;~rite : ou  traite 100cc. de vin privé d'al- 
cool par  2 g r .  de bioxyde précipité; on agite et l 'on filtre; on prend 

(1) Comptes rendus, t. CXL, p. i i y 5 .  
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50cc. environ du filtratum ; on y a,joute 5cc. d'une solution d'albu- 
bhmine d'œuf (blanc d'œuf dissous dans deux fois son voluriie 
d'une solution d'oxalate de potasse ù 1 p. 100 et filtri.); on agite; 
on chautfe à l'ébullition, afin de coaguler I'excçs d'alhiimine, et,  
aprhs refroidissernent, on filtre; à z 5 c c .  de filtratum on ~ i o i i t e  
2 cc. de sang-rhct i f ,  e t  l'on examine au sprv3roscopc. Diins ces 
conditions, avec (les doses de 0,08 à 0,10 de fluorure par  litre, la 
bande en est trCs nette et garde son interisité pendant environ 
2 heures ; elle s ' a t t h n e  ensuite, rilais est encore visible au bout 
de $4, heures. 

Si la dose de  fluorure de sodium n'est que  de Ogr.03 à Ogr.05 
par litre, on n'emploie que Occ.05 de rkactif et I'on examine au  
spectroscope en plaçant le liquide dans u n  tube assezlarge ( t u l ~ e  
de Violette pour  essai d e  sucre). 

Iles vins a.dtiitionn6s de fliiohorates ou de flousilicat,es alcalins 
se comportent comme des vins qui contiennent des fluorures. 

Vins b/ctncs. - Prendre  100cc. de  vin blanc privé d'ülcool ; 
ajouter 10cc. de solution de  blanc d'ceuf au  113; faire bouillir ; 
refroidir ; filtrer; prélever 50 cc. de  filtraturn ; agiter avec I gr. 
de bioxyde de m a n g a n h e  et  filtrer; recueillir 25cc. de liquide 
filtre, auxquels on ajoute .I cc. à. i cc .5  de sangréac t i f ;  observer 
au spectroscope sous une Fpaisseur de 15 rriillim. environ. 

Bières. - On concentre 50cc. de bière & nloitiC; on laisse 
refroidir ; on ramène a u  vnluint: primitif;  k 25 cc. de ce liquide 
on ajoute 1 cc. k lcc .5 de sang-reactif, e t  I'on e,xairiine ail spcctro- 
scope. 
Lait. - A 50 cc. d e  lait on  . jou te  goutte 2 goutte et  en q i t a n t  

&cc. environ d'une solution d'acide oxaliqiie à 3 p. 200 ; on 
chauffe pendant quelques instants au  bain-marie; on laisse 
refroidir et l'on filtre; 2 25cc. d c  liquide filtré on ajoutc I cc. à 
lcc.5 de sang-rkactif ct I'on examine a u  spectroscope. 

Beurres et graisses. - On fait fondre la matière grasse en pré- 
sence d ' un  peu d'eau, et I'on fait la réaction s u r  le liquide aqiieux 
filtré. 

Viande. - Couper la viande en nienus fragments ; l 'arroser 
d'eau distillée et chauffer lentement jusqu'k I'ébiillition; refroidir, 
puis filtrer; faire la réaction s u r  ce liquide filtré. 

Uosape du carliniuiii. - M. RriLTUTGNY (Comptes r ~ n d u s  
du 5 mars 1906, p .  577, et (lu 26 mars 2906, p .  792).,- L'auteur 
a const:ltatk que le sulfure de carlrniuin peut, lorsqu'on opére 
dans des conditions dkterminécs, être calciné en présence du  
filtre qui a servi à le recueillir e t  qu'en transforinant apres  inci- 
neration le sulfure en sulfate, on a. par  la pesée de ce dernier 
sel, la base d'un excellent procsdé de  dosage. 

Voici coriirrient il opére : 
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La solution acide (2 p. 100 de  S0"12 en volume (1) = 2,84)) 
de sulfate de  cadinium, chauffëe à 85-900, est traitPr, par  H2S; on 
laisse le liquide se refroidir lenternerit; lorsqu'elle c:st toiribk B 
50-X i0 ,  on ; ~ r r & t e  le courant (le II's, et on laisse refroitlir cornplhte- 
ment. Le sulfure do cadmiurii ainsi ohtenii est d m s e ;  il se 
recueille e t  se lave facilernent. 

Le filtre contenant le sulfure, rasseiiibl(~ et Invé, est essoré, puis 
tassé avec son coritenu dans un  creuwt d c  Siixe, qu'on place sur 
une  capsule eu porcelaine h fond plat,  rc,posant elle-même sur iin 
fourncau Wiessnegg h flariinie éclnir;inte; on chaiifTe do~i~ernen t ;  
lorsque la t1essii:cation est co~riplète, on cilève pen il peii la t(mp6 
rature, de  rna~i ik i t  d décornposer Ic papii:r d u  filtre; ou cliaufk 
ensuite plus fortement, de miinibre a amener le fond du  ci7eusel 
k 300°, e t  l'on achève ainsi l'iricin6ration; on t,ransforiiie alors 
en sulfate ; pour cela, on fait tlissoudre le produit c:ilciné dans 
IlCl; on +joute quelques gouttes de SOLI12; on évapore, puis on 
chauffe$ 400-450°; on obtient a ins idu  sulfate de  cadiniuni antig- 
dre ,  qui est três stable et qu'on pèse. 

Le Iitiricot ii neiaio eyciuliprlr iqoe. - AI. GCIGS:\RD 
(Comptes rendus de L'Acnil~hie des s c i e w s  du  5 mars  1906). - 
M. Guignard rapporte que, d m s  ccç tlerniers temps, il est arrivé 
des Indes en Europe, pour Iü nourriture du bétail, des qi1nntitt.s 
consid8r;iI)lcs de graines fournies par  une espi:cc spéciale d e  
haricots, le Phaseolus lut lnt~cs. Originaire: de I1AmSrique d ~ i  Sud 
ct  probahleruent du  Brésil, celte plante s'est r6pnnclue dans la 
pliipart dcs con t d c s  tropicales dii glol~e oii clle ;i Fourni de noiii- 
breuses variélés, souvent priscs pour des espèces disLinctt:s, 
sous les norris de Ph.  i n u r n ~ r i u s ~  Ph. umazoniczts, Ph. cnyensis, 
Ph. t~rnk in~ns i s ,  c3tc., etc. 

Au nombre de  ces vnritXés ou races, figurent notari~nient Ics 
haricots de  Lima el de  Siéva, qui sont :hondarnincrit cultivés 
pour I'aliincntütion de  l'honiine d m s  Ics deux ihnéri ipes ,  ct 
ceux du Cap, qu i  entrent aussi dans I'aliiiittntation en Afrique et 
il hlatlagasciir. 

A l'&tilt simvnsi: ou sulispontrtiik, l i ~  plantc ü donne lieu à de 
numl~reux  ernpoisonnt:ini:rits! (111s à. I'acitle cgarihyrli~ique el sur- 
venus daris pliisicurs prtys, soit s u r  Irs a.riiiii;~iix, soit sur  l'hninmr. 

M. Guigriard a reçu de Paris,  de Lyon, d e  Marseille et d ' n u t i t ~  
villes, plusieiirs Cchantillons (le graiiics ;~rii~logiit:s, portant,  outre 
Ics noms c i - d e s ~ n s  iridiqutis, ceux do f&s dr B i m n u i e ,  haricots 
nui i ls  des Indes, etc., e t  su r  l a  rinturi: d e s q u c ~ l l i ~  on désirait Ctre 
renseigné. 

Tous ces ckh;irit.illoris lui ont tloniié de  l 'aride cyarihydriqiie. 
En étendririt ses 011serv;~tioris i d'autres variktés très aindiorées 
par  Iii. culture, telles q u e  les h;~i.icots de Lima, de Siéva, du Cap,  
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i l  y a constaté aussi la prbsencc d u  principe cyanogénétiquc, la 
phaemlunatine, qui est u n  glucoside et  qui ,  ~ n a l g r é  de grandes 
différences dans les caract,hres exl.Frieiirs de ces graines par  rap-  
port aux  variétés pliis proches de  l'espèce sauvage, trahissait. 
rnanifestemcnt leur tlesccridiirict: r:oinrriurie. 

Les f h e s  ou haricots de Java [lu coimnerce offrent des teintes 
très diverses; on en distingue souvent une rjiiiriziiine dans un  
même échantillon. Ori y trouve le rioir, le violet-bruri, le  ruuse- 
violet, le violot-rosc, le marron,  le grenat fonce, I'acajon plus ou 
moins clair, le havane, le chamois foncé ou clair,  le blanc. La 
plupart [les graines sorit uniform6inoiit colorées ; un  certain noin- 
hre présentent des stries blanches sur  fond noir ou violacé, ou 
des stries noires ou violacées sur  fond pliis clair e t  de  teinte varia- 
ble. Ces graines mesurent. en moyenne 15 rnillirri. de longueur 
sur 10 millim. de la rgeur ;  presque toutes son1 plus plates que 
les varietés du  haricot europr!en ordinaire. Uri car;tctère trùs 
important, que M. Guignard a rencontrr! dans les innombrables 
6chantillons qu'il a reçus, même dans ceux qui étaient ainéliorés 
par la culture, consiste cn cc que l'une des moitiés est plus large 
que l'autre, la plus etroite etant celle qui  loge la radicule embryon- 
naire. 

Il existe égnlciiient dans le commerce d'itutrcs graines de 
l'Inde, que RI. Guignard a reçues sous le noni de  hrrricots de Bir- 
manie. Il en est de d e u s  sortes : les unes niulticolores, les itutrcs 
coniplCteilient hl;inches. Elles sont plus  petites et plus rriiflées 
que les précédentes. 

Tont,r:s ces variktks d c  Ph. hnntzls, qiir1lr.s que soient leurs 
formes e l  leur origine géogi-apliique, sans excepter celles qui sont 
airi6liorécs par la culture depiiis plusieurs aririr:es, fourriisst:ril de 
l'acide cyanhydrique. La quantith du principe toxique varie con- 
sidérablenient suivant les échantillons. I I  en est qui fournissent, 
pour 100 gr .  de  graines, deux ou trois fois plus d'acide cyanhy- 
driqucqu'il n'en faut pour  tuer  un horrirrie. 

La coloration des graines ne peut fournir d'indications cer- 
ttiines sur leur toxicité relative. On a cru, par  exemple, que les 
graines blanches sont toujours riloiris dangereuses que celles qui 
sorit colorées. Or, dans plusieurs cas, M .  Guignard a constaté 
qu'dies donnaient tout alitant d'ncidc cyanhydrique qiic les 
grairics colorées et r rdme les graines noires, avec lesqiielles elles 
se trouvent souvent mélangées diins les échantillons de  i n h e  
origine. 

Le danger de plusieurs sortes de ces h r i c o t s  dans l'alinlenta- 
tion des ariininux est d'autcirit plus à craindre qu'on les utilise 
ordinaireirient i 1'6tat cru, e t  alors, le principe cyüno~Cri6tiqnc se 
dédouble dans le tube digestif. Si ce danger n'est plus le ménie 
quand ils ont été souniis & l a  cuisson, il irnl)orte pourtant de ne 
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pas oublier les accidents rnortels survenus chez l 'homme après 
I ' i n g e s t h  des graines cuites. 

Coinine conclusion pratique de ses recherches, hI. Giiignard 
estime qu'il est utile de mettre entre toiites lei; rn;~iris iiri iiioyeri 
pratique de recorinnitre la preserice de  l'acide cyanhydrique ; le 
procédk qii'iI'propose corisiste dans  l'emploi d'un papier,  qu'il 
iippclle pcipier picro-sodé et qui ü In propri6té de  se colorer en 
rouge eri présence de  l'acide cyimhydriqiie. 

Pour prc:parer ce papier, on prend du papier huvard, qu'on 
trempe dnns une solution aqueuse d'acide picrique ni1 centième ; 
après dessic:c:atiori, Ic papier est kerripé daris une solution de ciir- 
honate de soude ;lu tlixiCrnc, e t  on le laisse skcher. 17rie b:inile de 
ce papier, exposée aux  vapeiirs d'acide cy;~nhydriqiie, se colore 
pliis ou moins rapidcrnent ; la coloration est rliie à In formation 
d'acide isopurpurique. Avec 2/100,000 d'acide cyanhydrique, la 
wloration se produit iL11 bout de vingt-quatre heures. 

Polir qipliqiicr cc:t.t.e r6;iction h la. rechcrctic d e  l 'x i t le  cy;mhy- 
rlrique dnns les haricots, on en prend plusieurs, qu'on pulvhrise; 
or1 irilroduit la pulpc dilris UII tii~lloii avec de l'(:;tu, et l'or1 siispi:rid 
une bande de papier dans le ballon. 

Dosage de p c t i t c s  quantités a l 'n l t l é l iyde  henroï- 
qiir. - M .  11ERtSSEY (Journal d c  plin~.~nncie r t d r  chinaie du 16 jm- 
vier 1906). - L'aiitew a pensé qu'on pouvait doser l'iild6hycle 
t~cnzoïque en utilisant la réact,ion de cette aldéhydc sur  la phC- 
nylliyclrnzine, r6iiction cp i  donne lieu une ~ihéiiylhydrasone 
insoluble, e t  il a fait (les essais ayant  pour but de rechercher si 
la réaction se  faisait quanlitativerrient. Ses premiers essais on t  
port4 s u r  des solutions aqut:uses d'aldéhyde benzoïque obtenues 
en agitant iin excès d e  cette aldihyclc avec de l'eau distillée et 
en filtrant siir un  filtre rriouillé; il a pris une quantité détcr- 
ininee de  cette solution, qu'il a additionnée d'un égal volunie 
d'une solution de phinylhydrazinc, préparée d'après la formule 
siiivantc: : 

Phenglhydrazine fraîchement distillée . . . 1 cc. 
Acide acétique cristallisahle. . . . . . . 0cc.S 
Eau distillCe. quantité suffisante pour avoir. . 100 cc. 

A U  bout de vingt-quatre heures, h la ternpérature du 1ahoi.a- 
toirc, il s'était formé un prhcipité d e  phciriylhyr1r;izorie qiie l 'au-  
teiira reciicilli d;ins uri creusct de Gooch, qu'il n lavé h l'eaii froitlc 
et s6clié di~ris le vide siilfuriqiie (la ilessiccation h l 'étuve a l t k e  la 
phériyl tiylrazonc) . 

En opérarit ainsi, l'iiiitcur n corist;~té que: pliisieurs essais, filits 
daris des corii~itioris ripiir.euseiiic:rit itleriliqiir:~, ont doiirié les 
inéiries résullats nuinéi~iques, inais ces résultats 6t;~ierit plus 
élev6s lorsqu'on laissait en contirct pendant plusieurs jours la 
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solution d'aldéhyde benzoïque avec la solution' de  phénylhydra- 
zine ; il a reconriu ainsi que la réaction n'est pas  coinpl6te a u  
bout devingt-quatre heures ; il a opéré h cliaud, en maintenant 
le rilél:mge des deux solutions peridnrit vingt minutes A la terripe- 
rature di1 bain-marie bouillarit ; en procédant ainsi e t  i~prks  avoir 
filtré le niélange, il ne  s'est plus produit aucun précipité au sein 
du filtratum. 

Afin de s'assurer que la réaction se faisait ainsi quiintitative- 
nient, il fallait par t i r  d'un poids clktermine d'aldéhyde benzoïque 
et voir si le poids de phériylhydrazo~ie obtenu était égal à celui 
quela  théorie perniet de calculer ; il se  prbsentait, & ce point de 
vue, une difficulté riSsultant de ce que I'aldEhyde benzoïque est 
t i 'h  oxydable i l 'air, ce qui  enipèche d'obtenir des peskes précises 
(le petites quantites. AI. llérissey :L opéré en utilisant l'ainygda- 
line, purifiée par  recristallisation tliins l'alcool faible, qui fournit 
un poids d';iltli.tiyde benzoïqi~e facile A ddtcririinei par  le calcul ; 
il a pris un  poids connu de ce glucoside, qu'il a rnis en contact 
avec de l'eau contenant une quantité d'ésiiulsirie suffisante pour 
le dédoubler en deux ou trois jours ?L une ternprirature de 13 à 20 
degrés; au bout de  ce temps, il a distillé e t  il a additionné le dis- 
tillatum d'un large excés de la solution de phénylhydrazine pré- 
puée  d'après la formule ci-dessus ; il a mainteri~i Ic mélarige 
pendant vingt minutes à la température du bain-riiarie bouillant ; 
nu tiout de doiize heures, il a recueilli le précipité de phénÿlhy- 
drazone dans u n  creuset de  Gooch;.il a lavé à l'eau froide et dessé- 
ch6 dans le  vide sulfurique. 

D'aprks In forriiule d e  d4rloubleinent. de  l'ainygdaline par  
I'iiriulsirie, 100 parlies de  glucositle anhydre donnent 23.29 par -  
ties d'aldéhyde benzoïque; en coinbinarit cette formule avec celle 
de la forinntiori de  la phénylhydrazone, on constate que 100 par- 
ties d'ariiygdaline anhydre  fournissent 42.88 parties de phényl- 
hydrazone. Le poids d'alddhydc berizoïquc correspondant au  
poids de phénylhydrazone est obtenu en multipliant ce dernier 
par le coefficient 0.54081. 

En appliquant ces données a u x  résultats qu'il a obtcrius, 
M .  llérisscy a constitté que  ses chilyres se rapprochaient beau- 
coup cles chiffres tliéoriclues ; les li!gers écarts corist;tt,i:s résul- 
trnt vi~aiseiril~latilemcrit, soit d'un déclouhleiiient incoiriplet de 
I'amygdiiline, soit d'une perte d'aldéhyde benmïque peridarit l a  
distillatiori. 

Il est bon (le pratiquer le dosage de l'aldéhyde benzoïque sur 
des quantités de  produit  poisva~it  donner lieu à des pesées d e  
10 & 23 centigr. d e  phénylhydrazone et de  su ivre la  marche indi- 
qu6e ci-clessus B propos de  l'aniygdaline. 

M. tlerissey a appliqué cette rrikthode au closxge de l 'aldéhyde 
benzoïque dans la sambunigrine CL dans la prunolaurasine ; il en 
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a trouvi: 36.83 p .  100 daris 1:i sanihuriigrine et 35.45 p. 100 dans 
In lxnnolauri~sine,  au  lieu de 35.93 qu'indique la théorie. 

M .  IIérissey se propose (le rechercher si d'autres composés, 
lcls que la semicarbaside, pourraient reinplacer la phénylhydra- 
zirie pour le dosage de  l'aldéhyde benzoïque. 

REVUE DES PUBLICATIONS 

Sensibilité da  réactif de Uettendorf pour la 
reoherclie de l'ni-senio. - M .  Il. LOBLLLO (Bolletlino chi- 
mico fa~maceutico, 1005, p .  445). - Les corps h I'klat pur, sur 
lesquels 1'aut.eur n opkré, sont SO'+I13 concenl.ré, 11C1 concentre, 
l'acide acbtiqiie, la glyckrine, le sulfate (le magnésie, le phos- 
phate bioodique, le sulfate sodique el le  tartrate d'untirrioine et de 
potasse. h la quantité de  ces corps que la Phürinacopée officielle 
italienne recommande d'ernployer, il a ajouté une solution 
aqueuse titrée d'anhydride arsénieux, A des doses décroissantes, 
de manière h obtenir la sensibilité maxirna. 

Le réactif de  Bettendort' se préparc: en dissolvant 5 parties de 
chloriire stanneux cristnllisi: dims une piirtie d'LlCl fiiinamt,, et en 
snturant ensuite p a r  11CI gazeux ; cette rnéthotle n'est pas assez 
siiiiplc, et elle a k t6  reiiip1ac:ée p a r  celle décrile daus 1ü uouvelle 
Pkiaririacop6e italienne : 20 gr.  d'étain sont tlissous chaud dans 
ti5 p a r t i e s d ' ~ ~ ~ l  concentré ; - o n  reniplace l'eau évaporée, et I'on 
silture In solulion froide (le gaz chlorhydriqiie sec. On atteint la 
sensibilité exigée en prépamnt  le réactif p a r  1;i méthode de War- 
ncrlie, qui consiste à inlroduire, dans u n  ballon bouché à I ' h e r i ,  
1 .On0 gr.  de  clilorurt: stanrieux cristallis6 p u r  avec 1.000 gr. d ' X I  
fuiiiiinl pur  (derisilé 1.19) ; on agite, et I'on abandonne jusqu'k 
dissolution, puis o n a j o ~ i t e  de I'IICI deindirie densité pour parfaire 
le voluirie de 2 l i tres. Lü solution ainsi obtenue est filtrée sur du 
coton d e  verre ou de 1'ami;mte e t  se  conserve eu flacons bouchés 
ii l ' h e r i .  

La sensibilitk (le 0,01 p. 1.000 s'obtient pour BCI, même en 
employant le rCact,if et l'i&rle piirties i:girÏcs, t m d i s  que, pour 
SOLIIr, on peut employer 3cc. du  rkactif ; le brunisselrient qui se 
produit au corit:ict du r é x t i f  de Retteridorf avec les composés de 
l'arsenic, d û  à. l'arsenic qui  se sépare, apparaî t  bien, & la limite 
riiiiiima, en comparant l'essai avec la m h e  quantité de reactif 
ou mieux avec u n  essai exécuté sur  u n  6chantillon pur  de la subs- 
tance A examiner. 

Pour  le magistère de bismuth,  l a  Pharmacopée italienne pres- 
crit  d'opérer sur la solution chlorhytirique du résidu de la calci- 
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nation du magiçtkre, mais, corrinie la solution est jauni tre ,  on ne 
peut pas trks bien voir la r6action de l'nrsmic. Pour  cette raison, 
il est liri.f(\riitile d'opkrcr cormie suit : agiter fortement et & plu- 
sieurs reprises, pen~1;irit 13 à 20 niinutes, I gr.  d e  rnngisl.ère d e  
bisiiiuth pulvérisé avec Gcc. d'aiiiiiioriiaque ü 10 p. 100 el 10cc. 
d'eau distillée, filtrer, et k Icc. du liquide :!jouter 5cc. du  réactif. 

Si l'arsenic à rechercher est contenu comme iinpureté dans les 
substances k l 'état d'arséniate, Ic temps nécessaire pour atteindre 
la serisiliilité susdite est éviderriment moindre. C .  F. 

Nouveau inineral de tlioriutii, la thorianlte. - 
\I.\I. WYNDIIAM, 11. ULSTAN et BLAKE (Chernical Npws, II, i905, 
p. 13) .  - La thoriariite a 6té trouoke ü l'ile Ceylan, et la densité des 
différents spkciniens trouvés varie eritre 8 et 9 , i .  Ces différences 
tiennent probnhlernent à ce que le iniriéral contient d e  noinbrcu- 
ses cavités qui sont partiellement remplies d'une matière jaune 
d'ocre et aussi A ce qu'il renferme du  zircon. 

Le inirierni se rétlbit farilemerit en poudre et se dissout. prnrnp- 
terrient dans Ax0311 concentré oii dans  S0'11ViIii6, en dégageant 
un gaz principalement constitué p a r  de l'hkliuin. 

La thoriariite est peu attaquée par  EICI. 
Elle est associke avec de nombreux minéraux, e t  il est difficile 

de In  séparer complèleinent ; cependant on peut dire qu'elle 
airccte la forme de petits cristriux cubiques. 

L s  couleur est g ~ n é r a l e m e n t  d 'un gris-noir ou d'un noir-brun ; 
ln cassure est, corichoïdale. 

La dureté se rapproche d e  7 ,  cequi  la distingue de I'uraninite, 
q u i  est de 5 , s .  

La tliorianite est infusible a u  chalumeau;  elle décrépite, et si 
l'on rilaintient une température suffisa1nrnc:nt élevée, elle devient 
fortement incandescente. 

La Lhorianite possède un  pouvoir de radio-activité consi- 
dérable. 

Analyses de la thorianite. 

1 II 
- - 

PARTIE SOLUBLE DANS Az03H : 
Oxyde de thorium . 72,24 p .  100 76,.2% p. ln0 

u u r a n e u x .  11,19 )) 12,33 » 
)) uranique . - >) - N 

)) de cérium. . 6,39 )) 

Oxydes de lanthane et 8,04 » 
de didynie . . . O,% u 1 

Oxyde d'yttrium. , A )) - )) 

1) d e p l o m b .  2,25 )) 2,87 n 

)) de fer . . 1,92 )) 0,35 1) 

>* - >1 
- 

chaux. . . . . 
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Helium. . . . . - n 1) 0,39 n - 

Oxyde de t i t a n e  . . - )) )) - )I 
- 

Acide phosphorique . -- ,, - » traces N 

Oxyde de zirconium. 3,68 » 
Silice . . . . . 1 3 4  » 

0 3 0  » 

R k s ~ o u  INATTAQUË 

PAR PUSlOA AVEC 1.E BI- 

SULFATE DE POTASSIUM. O,4 1 )) 
A )1 - Y 

Pour faire l'analyse d'un semhlahle minerai, on opère de la 
iiiiinibre suivante : 2gr .  de  minerai firieinent pulvérisb sont dis- 
sous dans IFjcc. environ d ' h z O V  ( U  = 1,4),  et, itpïès complète 
dissolution, ori dilue c t  l'on filtre. Les résidus insolul~les dans les 
a.nnlyses 1 et 111 étaient trks faibles, e t  ils ont été traitCs par HF1 
pour déteriiiiner ln silice. Dans I'ari~tlyse 1, le résidu, qui consiste 
priricipaleirierit en zircorie, a été fontlu avec d u  bisulfate de potas- 
sium pour doser la zircorie, e t  le résidu a été trait6 par HF1 pour 
1 : ~  silice. 

Le filtrntuiri ncidc, séparé de I'insoluble, a été dilué ù 300cc. 
et additionri6 de 5 cc. tl'HC1. Le plomb a été séparb par H 5 ,  et le 
iiltrittuiri, après avoir été Ilébarr;mé d'I12S par  ébullitiori, a t i t i  
ailditionni: d'eau de Iiroine, dest,in6e i enlever les rlerni2.res Iraces 
de ce g m .  La solution acide, dont  le volunie est d'environ 350cc. 
:L été portée ë l't3bullitiori et adrlitioriuk d 'un excés d'oxalate 
tl'arrinioriiaque ; le précipité d'oxalate, apr8s u n  repos pendant 
une nuit, a été recueilli s u r  u n  filtre. 

Le filtratuni n été évnporé h siccité et traité p u  l'acide nitrique 
puor  tlélruire l'acide ox:tliqiie ; le riisirlu a kt6 redissous dans 
I'eiiu ; il contient la chilux, le ii-iangitnése, le fer et I'uraniuiii, 
qu'on dt5terinine p a r  les ri3Cthodes hahituelles. 

Le précipité corilen;lnt les oxal;iks de liuriurii  el de  céiiuiii, 
nprés dessiccation, est dkoiriposé p a r  AzO,'H, et les métaux 
soiit transforii16s en nitrates. On dilue cette solution 230cc., et 
l'on ajoute k celle-ci, rendue seille~nent f:tilileinent acide, de 
I'liyposulfite tic sotliuiii ; on fait boilillir, on  filtre ; on redissout 
le précipité B l 'aide d'lJC1 ; on recoriiriierice le traitement S I'hy- 
posulfiti: pour étre sûr  de 1;i séparation coiiiplkte d u  cérium. Aux 
f i l t ,~ . i~ t l i~ l ï~  r h n i s ,  on njoutt de l'airiiiloninqiie, et le précipité 
d 'hydrate  d'oxyde de  cériuni, contenui t  un  peu de thorine et 
tout l'yttrium, s'il y e n  avai t  d m s  le minérai,  est redissous dans 
HCI, et In trace de thoririe est reprécipitée conirne plus haut.  

Les précipités de Lhorine r e m i s  sont redissous dans 1IC1, et la 
thoririe est prkcipitée piw l'anirnoninque; après  lavage, s2chage 
et cnIciii:ition, elle e,?t pcske coiiirne ThW. 

Le Dltrntuin d'où la  précipitation du  ckrium a et6 faite con- 
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tient, de la chaux  : si celle-ci est trEs abondante dans le minerai. 
on la sépare p a r  I'oxali~te tl'aininoniaque. 

S'il existait de l'yttrium, celui-ci scritit séparé par  la rriét,hode 
au sulfate de potasse 

Le cérium est sépard des autres  terres (laritharie el didyirie) de 
la rnaniére suivante : les oxydes, dissous dans IICI, sont  pr6ci- 
pités par la potasse ; le précipitk est lavé par  docantation, puis 
on :+joute un peu de  solution de  potasse, el l'on fait passer dans le 
rnblange un courant de  chlore Jusqu'à s ;~lurot ion.  L'oxyde céri- 
que hydriltk, de couleur jüunc, est séparé parfiltration, redissous 
et reprécipitk, lav6, puis psi:, corririie CeO2. 

On fait bouillir le filtratuin, qui contient le lantharie et  le 
didy me, afin d'enlever le chlore, et, nprPs ac:idification par  RCI, 
les deux oxydes sorit prkcil)ités p;lr I';trnmorii;que. 

L'uranium peut &tre dkteririiné séparéinent sui. 2 gr. de mine- 
rai par la méthode d'llillehrand, c ' e s t -Mire  p a r  titrage avec le 
perinariganrite (le potasse. 

Pour le dosagc d e  l'héliurri, 20 g r .  de rninkrai sont attaqués par  
un rnklimge d'une partie de SOLH2 et cinq partios d'eau, et cela 
à la tempéraliire de 100° ; les gaz rlf.giigés sorit réunis dans une 
burette gaz remplie de mercure ; il faut une journée et même 
deux jours pour  être certairi que  tout  le gaz est bitri d @ g &  

H .  C .  

EUU nxygé.i iPe.  - M. II. K1!i11PEId (I'hni~mnceuticul doui.nill, 
1906,1, p. 109).- J,'acidité l ibrede I'eaii oxygénkeest trésvariahle. 
Cne stried'essüis, portant  s u r  une  période de trois ans, a donrié, 
cornme liriiites, de  Occ 2 ü 2cc.8 d'alcali normal pour 100 cc. 
d'eau oxygknée. On doit retrancher, dans chaque dosage, Occ. 1 
de solution alcaline correspondant h la saturation de l'eau oxy- 
génke la plus pure. A.  Il. 

Méthode voluinktriqne rapide pour le dosage de 
l'aoide pliusphoriqne. - JlJl. B.  HlIlT e t  W. STEI;L (Che- 
micd A'ews, 2905, 11, p. 113). - lleconnaissant la necessité 
d'une mhtliotle rapide et exacte pour la dkt,r,rmination de  l'acide 
pliosptiorique daris les matikres fertilisantes ou phospliatées, les 
auleurs ont adopté la mkthode suivarite, qui n'exige pas de  
réactif coilteux et qui  est une modification de celle du Ur Litt- 
mann. 

RFnchfs employis .  - i 3  Solution de soude caustique approxi- 
niativement norrnnle) : 

2 0  Çolutiori de soiidr: c,zustiqiie spéciale, pi-Bparke par  dilution 
i .00Occ exacteruent de 3Jcc.22 de  soude normale. Lorsque 

l'on emploie Ogr.25 rle substürice A essayer, chaqui: cent cube 
de cette solution représente 1 p. 100 de  P e O J  ; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3 O  Solution d'acide sulfurique, correspondant exactement avec 
la  solution spikiale de soude ; 

Solution de  citrate de sodium 25 p. 100 ; 
50 Mklange acide A ,  composé rl'aridc s~l l fur ique concentré 

250 cc. ; d'acide riitricpe 130 cc., et d'eau 100 cc. ; 
6O Mélange acide B, rornposé d'acide sulfurique concentré 

60 cc. ; d'acide nitrique 200 cc . ,  e t  d'eau 240 cc. 
Tous ces réactifs doivent ètre exempts d'anhytlrirle carbonique. 
7O Solution de citrate de  sodium préparée cornme suit : 2 10gr. 

de soude caustique sont placés dans  u n  r k i p i e n t  de 2 .500 cc. 
environ ; 292gr. d'acide citrique pur  cristallisé sont ajoutes dans 
environ 300 cc. d'eau ; une trEs violente réaction se  produit. et la 
température s'éléve ; on a,jou Le un peu d'eau, et l'(in fait bouillir 
pendant quelques minutes, afin de  chasser toute trace d'acide (:tir- 
boniaue. 

Comme la quantite de soude ernployGe n'est pas suffisante 
pour  l a  neutralisation complbte de  l ' i~cide citriqup, la solution 
reste acide ; le récipient l a  contient est recouvert, et on I'aban- 
donne au  refroidissemmi. ; on ajniite 2 cc. d'iirie solution dr, phi- 
nolphtaléine et, en agi tant  constamment, on neutralise à l'aide 
d'une solutiori de  soude caustique exempte de CO2 ; on arriéne R 
1 .O32 cc. (D = 1 . l 5 l )  avec de l'eau, e t  l'on conserve dans une 
fiole bien bouchée. L'addition à cette soliition de  1 cc. d'éther 
évite son altér a t '  ion. 

Mode o p i r n f o i w .  - 1. D o s q e  de  l'anh?ydride phosphorique soluble 
dans l 'eau. - 2 gr. de l'échantillon sont lav<Ss sur  un  filtre avec 
200cc. (l'eau. Pour préveiiir la précipitation du  phosphate de 
chaux  dans la solution, on ajoute environ I cc. de SOiFI" 
10 p. 100, lorsque le volume de  l'eau de  lavage a atteint Nec. 
environ. l.e léger prkcipité de sulf;tte de chaux peut ètre nbgligé. 
2 h c .  des  eaux de  laviigc sont titrés directement en suivant la 
marche ci-dessous indiquée au dosage d e  l'acide phosphorique 
total. 

II. Dnsnge de l'rrnhydride phosphnriqiia insoluhlr! dans l ' a m  et dans 
le citrate ti'nmmonium. - Le résidu ohtcri~i après  le  lavage l'eau 
et aussi a p d s  traitement p r  une solution de citrate d'&morii,z- 
que  neutre (D = 1,09) est c:~lciné jusqii'à ce qu'il rlevi~nrie lil:inc 
et trait6 ensuite p a r  Scc. du mélange acide B ;  on chauffe 
jusqu'k apparition des vapeurs hl:inches de SW1I2; on fait lin 
volume de 100 cc. avec de I'eau, et 25 cc., correspondant h O~r .50  
de l'éch;irit,illon, sont titrés d'aprPs la marc,he ci-aprés. 

111. D o s n y  de  l 'cmh~jdride phosjihoriqiie total. - 2 gr  de l 'khan-  
tillon sont pesés exactt:rnent. Et1 l'absence de matière organique, 
on les traite par  Scc. du mélange acide A .  Ijorsqu'il existe de In 
matibre organiqiie, les 2 3 .  de substance sont placés dans une 
capsule de  porccilaine e t  chauffés au  rrioufle p e n d m t  quelques 
minutes pour brûler  toute la matiEre organique : il n'est pas 
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nécessaire de faire une incinération compléte, le charbon libre 
ne gênant point. 

On place la substance calcirike dans un  petit bécher; on ajoute 
5cc. du mklange acide A ; on couvre le bécher, e t  I'on chauffe 
pendant quelques minutes au Inin de sable ; on retire le con- 
iercle du Lécher, et l 'on continue le ctiauflage jusqu'à apparition 
des fumées blanches de SOiI12 ; on laisse refroidir; on dilue 
avec de I'eau ; on refroidit de nouveau, et l 'on transvase dans 
une fiole jaugée de  200 cc. ,  en employant 250 cc. environ d'eau ; 
on ajoute 30 B 40 cc. d'alcool absolu, puis  on amène à. 200 cc. 
avec de I'eau, et I'on filtre. 25 cc., correspondant à Ogr.25 de 
l'échantillon, sont titrés comme ci-dessous. 

Titrage. - Cette opérütiori, exiseant des soins spéciaux, doit 
$Ire conduite exacteirient de la manière suivante : 

A la solution obtenue comme plus haut,  on ajoute trois gouttes 
d'une solutiori de iriéthyl-orange-(il ne faut pas mettre  trop d'in- 
dicateur) ; on ajoute approximiilivernent une quantité de sonde 
titrée norrriale pour obtenir presque la neutralité, e t  l'on arr ive S 
celle-ci avec de la soude Iï/10. Si la neutralité a été dépassée, on 
revient en arri6r.e avec une snliit,iori de S W i I V  NO. On ajoute 
alors IOcc. de la solution de citrate de soude et  Occ.25 de  phé- 
nolphtaléirie ; ori ti tre avec la solut ion de soudi, speciule jusqu'à 
apparition de la teinte rosée. La lecture rie la burette donne  
directement le poiircenlage de  P O s .  

A défaut de  la solution spéciale de soude, on pourrait  employer 
une solution NkiO de  soude, mais cela n'est pas B recommander, 
car, la premiére étant  beaucoup plusdiluke, on a beaucoup moins 
de chances d'erreurs ; néanmoins: s i  l'onernploie la soude N/10 ,  
le fiicteur se rapportant  à Ogr.2"Jdt: substance est 2.84 pour 
obtenir le pourceritxge de P205. Le facteur pour  1 gr .  serait  0,71. 

Voici quelques résultats ohtenus avec cette méthode, compa- 
rativement avec la méthode gravirnétique. 

l ' ourcen ta~ .~!  d'anhydride 
phosphoriqiÏe. 

-1. --- 
Volumctric. Gravimétrie. - - 

1 .  Superphosphate (non azote) . . . .  23,fil 23,59 
. . . . .  2. Superphosphate (azote). 21,G5 2 I,53 

3. Mélange de superphospliate et de poii- 
dre d'os . . . . . . .  . . .  23,!20 .!.1,31 

4. Poudre d'os . . . . . . . . .  22, i 2 32,Eil 
S. Poudre d'os . . . . . . . . .  26,84 23.92 
6. Guano . . . . . . . . . . .  38,81 38,83 

Les échantillons 2 à 5 ont  Eté déterminés grnvimktriquernent 
par la rilkthode au  phosphate ammoriiaco-masnésien en présenre 
d u  citrate d'ammoniaque. 

L'échantillon 6 a éttJ dktwrriiné gravirnCtriquement par  1ii 

méthode offici[>lle américaine au  molybdate. II. (:. 
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Cnfkine et  acétanilide. - M .  IV.-A. PUCI-INER (Chemzst 
and D m g g ~ s t ,  1905, II, p. 469. - Pour  sépürcr ces deux corps, 
on peut traiter le mélange p a r  l'iode, qui  précipite la caféine 
k l'iitat d'iodure dc cafkine. Le précipiti  est décciiriposé par le 
sulfite de soude, et la caféine est extraite p a r  le chloroforme. 
Une série d'expériences a dérnoritré quc: : 

2 0  La caféine séchée à 9 Y  étant dissoute dans  l'eau ou le chlo- 
roforme, la solulion, BvaporRe à la tc.mpératiire ordinaire 
l'air libre, puis séchke sur  SO'H2, donne le  poids primitif d e  la 
caféine. 

20 Il en est d e  même si la solution chloroforn~iqiie est Pvapo- 
rPe dans uni, capsule plate A 50-6O0 nu si li, chloroforme est dis- 
tillé et le résidu séché à 9J0. 

30 Si la solution est évaporée à S i i n  dans une  capsule plate et  
séchée, il y a perte appré&ble de cafkine. 
40 Une solution chloroformique dlacét:inilide peut ètre évapo.  

rée sans perte k la ternpSrnture ordinaire; mais ,  à 50 60°. i l  y a 
déjà perte sensible, ct, A 2900, il y a volatilisation triis riettc, 
rn&rne dans u n  vase à goulot ktroit. 

A .  11. 

Moyen de différencier la codéine et In dionine. 
- M. t101)10iï0N (Pliczrm. Zeit., i9O3, p MI ) .  - l'oiir diffë- 
rencier la rlionine et  la codkine, on i l  rc:cniirs au  réactif de 
Wagner  (solution tl'iodc obtenue à l'aide dl: l'iodure de poti1~- 
sium) ; on prend 1 cc. d'une solution de  cod6irit: à l p. 200, 
qu'ai addi t i inne dt: 10 gouttes de réactif de  T V a p e r  ; il Se pro 
dui t  imrnkdiaternerit un  précipitt! roug:-hr~iri ; si l'on agite for- 
tement, le précipité rie change pas d c  coulciir. 

Avec la dioriine, en opérant de la inèrne füçon, on obticrit un 
prCcipiti de irikrne couleur, rnitis (x: pi-Pciliiti;, p;ir ii ne vive agi- 
tation, prend une couleur hrun-oransé et rernorite à la surface 
du liquide. 

Ces réactions s e  produisent eri milieu rieutre, sulfurique ou 
chlorhydrique. 

Becheiwhe des Iiuiles souiïïées dans les mélanges 
avec l'huile minérale. hl. J. M:\RCUSSON ( I l l i t thc i l .  k!gl. 
Mater. pruf .  Arnst., 1905, p. 43) .  - t'oiir ln rechcrchc des huiles 
~outilCes (c'est-à-dire d'huiles coiiiinr: le colza. etc., 6paissit.s pdr  

irisiiffiatinri d ' i~ i r  à haiitr. terripi.r;tliire) dans un ind;trige, on 
commence par exaiiiinc:r la solubilité des ;ic:iiles gras  dans I'Ptlier 
de pétrole. 

L n  autre  proc:c!d6 consiste dans la tléteririination dr: l'inilice 
Reichert-Meissl, qui  indique la 1)ri.çence (les acides volatils foriiiés 
par  l'oxydntiori qui déteriiîirie une transposition iiioléculaire et 
une d6coiriposition. 
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Dans certains cas. la viscosité du mélange d'huilcç et la teneur 
en huile minkritle, dos6e d'après le procédk de Spitz et Henig, 
iridiyucront la présence d'huiles soufliées. Quant ?L déterminer si 
c'est du colza oii du  coton insumi: (ce sont les seules huiles k 
envisager daris les prod~ii ts  de  graissage), on  ne peut y arr iver  ni 
par les constantes, cornrne l'indice d'iode ou le poids inol6culaire 
des acides g ras ,  ni p a r  les rBaclions chromatiques (Halphen ou 
MiIliau). 

Pour leur distinction, on a recours à l'odeur des iiiklnngcs des 
huiles ainsi que des acides gras, S la consistance de  ces derniers 
et à. la façon dont se criinportmt à 1'6gard de I'kther les savons 
de ploinh faits avec les acides gras .  

Beurre de  D l h m .  - M. J .  LEJVKOWITSCH (The Analyst, 
1905, p. 396). - Le beurre  de  Dika [huile de  Dika, graisse d 'oba,  
huile de manguier snuvagc) est retirii de l 'amande de diverses 
espéees d'lwingia, qui  se trouvent sur  la côte occidentale de 
l'Afrique, depuis Sierra-Leone jusqu'au Gahon. Les incli,' v n e s  
donnml. à_ ces Iroingia les noiiis (Ir Utika,  Dikn, Ditn et Obu. 

Les indigènes extraient l a  matiére grasse des amandes des 
lruingia en les faisant bouillir ; ces am~trides donnent un rende- 
ment de 54,3p.100 de beurre de 1)ik;t ; ce beurre ne contient pas 
plus de 3,35 p.100 d'acides gras  libres. 

DensitP B 400. . 0.9140 
Point d e  fusion . . .  3B09 
l'oint de solidification . . . . .  2g04 
Indice de saponification . . . .  244.5 
Indice d'iode. . . . . . . .  5.2 p. 100 

. . . .  Indice Reichert-Wollny 9.42 - 
MatiBre non saponifiable . . .  0.73 - 

II n'y a pas d'acide stéarique dans les acides gras  ; ces acides 
corilienrient trés peu d'olBi~ie ; ils sont surloul constilui:~ par  de la 
laurine et de  la niyristine. 

Recherche de I'abrantol rlenm les alimentm. - 
M. II. LEFPMANY (Chemikw Zeit., 1905, pp. 81-2086). - 
L'abrastol cst un P-nüphlolsulfonatc ; il poss& des propriétés 
antiseptiques énergiques et  est employé parfois comme moyen de 
conservalion des d e n r k s  alinlentaires. L'auteur indinue une 
riiéthode facile de recherche, basEc s u r  la réaction que fournit 
I'abrastol avec le nitrate acide de niercure. On prkpare le rEactif 
en dissolvant du  niercure dans le double de son-poids d7AzO9H et 
en diluant de cinq vciliiines d'cau. 

Pour la recherche de  I'asaprol daris le lail, on opére s u r  IOcc. 
de lait, auxquels on ajoute environ Occ.5 de  réactif ; il se  forme 
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une coloration jaune. Pour  plus  de  shrcté, on  peut faire un 
t h l o i n  avec d u  lait pur .  

S'il s'agit d e  retrouver I'ahrastol dans 1(: vin, le  jus rie friiiti;,etc., 
on  prend 2 % ~ .  du produit à exariiirier ; on ujoutr: quelques gout- 
tes de  SOClIZdilu6, et l'ou extrait Sl'aide d'uri égal voliiiiie d'éther, 
d'bther de pktrole, de chloroforrne ou de tét&chlorure de car- 
bone ; on décante le liquide extracteur;  on y ajoute quelques 
gouttcs du  réactif et l'on agite. En prksencc de l'abrastol, la 
liqueur contenant le mercure devient rap idement  jaune et puis 
rouge. 

L'éther et  l 'éther de pétrole sont les meilleurs dissolvants pour 
cette réactiori. 

L'acide sulfonique passe sans doute en solution. On n'obtirnt 
toutefuis aucune r6action avec le rtisidu d'6vaporation. 

Les benzoates et salicylates ne donnent pas de  réaction. 
Cl. 

Conipoaition moyenne de  la eirc d'aheilles. - 
I I .  LIDLW (Chemikev Zeitung Repertorium, 1905). - L'auteur a 
tlCterniiné la coiriposilion de  29 éc1i;tiitillons de cire, dont !Y 
nroveriüierit de la  ILussie et 20 avaient une au t re  origine. Il a 
obtenu les chifyres suivants : 

Max. 1,63 -- 
Min. O,13 -- 

Moyn. 0 , 5 4  -- 
Max. 1,09 - -- 
Min. O O4 -- 

Moyn. O,49 

Hecherclie r i o  bitcille de la fièvre typhoïde dann 
le snng. - M. COSRA1)I (Deutschc rriedicin. Wochenschrift, 1906, 
p. 58). L'auteur opère de  la nianikre suivante : il commence par 
rendre. le s a n g  incoagulahle, le sang non coagulé etant, selon 
lui, depourvu des propriétés bactéricides qui pourraient reridrc 
infructueux les ensemencements ; à cet effet, il utilise les vertus 
anticoagulantes de  ln. bile e t  de la peptone; il prend 90 cc. de 
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bile de bœuf fraîche, qu'il additionne de 10 parties de peptone 
sèche et de 40 cc. de glycérine; il stérilise ce mélange par  u n  
couritnt do vapeur, et  il le conserve dans des tubes. 

II prélève le sang  des typhiques soit par  une piqûre du lobule 
de l'oreille, soit en ouvrant  une veine, e t  il mélange imrriédiate- 
ment ce sang avec le liqiiide bile-peptone. dans la proportion de  
Z partie dc sang pour 3 parties de liquide ; il porte à l'étuve à 37O ; 
au bout de seize dix-huit heures, il prend la moitié du rnélürige, 
qu'il étale sur  la surface de plaques de gélose; si le premier  
ensemencenient est négatif, il en fait un  autre avec la rleuxiéme 
portion du mélange sang-bile-peptone, qui a été maintenue $ 
1'6tuve pondant vingt-quatre & trente-six heures .  

Par cette mkthotle, M. Coriradi a décal6 la priisence du  bacille 
t y I ~ h i ~ i i a  22 fois siir 28 typhiques;  6 fois il a constaté la. présence 
du bacille paratyphique. 

Le norribre des bacilles contenus dans le  sang  n'est pas  eu 
rapport avec la gravité de la maladie. 

Heoherelie des niadières eolorandea de lu I~oaille 
dans les piùters nliinentulres. - M. DE AHISTECUI 
(Revistn de fwmucia, 1895, no 7 ) .  - Les colorants de  la houille 
sont eniployés ïrauduleusement pour remplacer le jaune d'œuf 
ou la substance colorante d u  safran dans  la confection des pâtes 
alimentaires (vermicelles). 

M .  de Aristegui indique le moyen de  découvrir. des traces de 
jaune de naphlol dans les @tes qui en renferment. 

G .  P .  

BIBLIOGRAPHIE 

L'eau. - Etiide ii.iIcrol~lologique et  cliiiulqoe. par 
J .  OGIEH et E. BOXJEAN. - Cet important et intéressant travail fait 
partie du Traite d'hygiène publie sous la direction de MM. Rrouardel 
e l  losny. Nons ne saurions trop en recommander la lecture tous les 
chimistes qui s'occupent des analyses d'eau. Les auteurs montrent 
d'abord le r61e que joue l'eau dans 1 alimentation ; ils indiquent 
ensuite les conditions quc doivent remplir les eaux destinees ti I'ali- 
nieotation. La question de l'analyse des eaux est ensuite traitée 
d'iioe nianiéceméthodique et complète: mode de prélévernent des echan- 
tillons destines aux examens bactériologique et micrographique, ainsi 
qu'A l'analyse chimique; examen des propriktes physiques et organo- 
leptiques ; examen bacl8riologique; examen micrographique ; analyse 
chimique ; renseignements géologiques, hydrographiques et sanitaires. 
Vient ensuite la question si d~ilicate et si iutbressante d e  la discussion 
des resiiltats et de leur interprétation. 
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Les ailleurs étudient ensuite les diverses eahx employées comme 
boisson ; ils indiquent. les procédCs qii'on peut employer pniir leur 
aniélioration : purification d'ordre nkiysiquc e t  d'ordre chimique (fi l-  
tration, stCrilisntion, traitements chimiques). Tel est l'ensemble du 
beau volume de M M .  Ogier et  Bonjean. 

Du eempte-goutte normal et ale man applioatlon 
daus la pratique pharmaceutique, par P. Yvox. 1 bro- 
chure de 108 pages illoin, éditeur. 8, place de l 'odéon, Paris). - Nous 
publierons dans ce Recueil une analyse de cet intéressant travail. 

Noavelles méthodes ofûcielles d'analyse des en. 
grais umltéen en Italie, par L .  SICAIID, chii~iisle chef de la sla- 
tion de recherches chimiques e t  d'analyses agricoles de 1'Ecole 
nationale d'agriciilture de  Montpellier. - I brochure dc 29 pages 
(Goulet et fils, éditeurs, Grand'rue, 5 ,  Rlonlpellier). 

Investlgaciouea sobre la enisteuoi~ normal del 
araenico en el organisme haiuauo, par 31. GUILLERM~ 
F .  SCHAEFER. - ThFse présentée la Faculte des sciences de Iiiienos- 
Aires. 

ERBATA 

Dans l'article de M .  Cormimbœuf, no d'avril, p. 133, derni iw ligne 
du tableau, lire KBrx au lieu de  N KCi N. 

P. 134, 13e ligne, lire t 1 p. 100 de  KCl  u au lieu de gt 0,l p. 1 OU 
de KC1 ». 

D E M A N D E S  ET O F F R E S  D'EMPLOIS- 
Kous inforriions nos lecteurs qu'en qualité de secrétaire général d u  Syn- 

dicat des cliiinistes, nous nous chargeons, lorsque les deniandes et les 
oflres le pcrniellent, de procurer des chimistes aux indiislriels q u i  en o n l  
I~esoin et des places aux chimistes qui sont à la recherche d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons dans les Annales sont absolument gra- 
tuites. S'adresser M. Crinon, 45, rue Turenne, Paris 3 O .  

Sur la demande de M. le seciétairc de 1'Association des anciens cléves 
de l'Institut de chimie appliquée, nous informons les industriels qu'ils 
peuvent aussi demander des etiimistes en s'adressant i lui, 3, ruelliche- 
let, Paris (63). 

L'Association amicale des anciens elhves de l'Institut national agrono- 
mique est i n i h e  chaque annCe d'ofrrir & MM. les industriels, chi. 
mistes, etc., le c~onncour de plusieurs ingenieurs agronomes. 

Pri?re d'adresser les denisndes au  sibge social de l'Association, 16, rue 
Claude Bernard, Paris, 5p.  

Le Gérant : C. CHlKOi\i. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Sur l'attaque do platine par l'acide solfurlque, 
par  M. Q U E N ~ S S E N .  

L'action de  l'acide sulfurique sur  le platine a donrié lieu S 
de noinbreux mériioires ; parmi les plus importants, on peut citer 
ceux de Scheurer-Kestner (1) et  Conroy (2). Le premier admettait  
qiic la prt':serire rlcs prodiiit ,~ riit.reiix hâte la tlissoliit,ion d u  pln- 
tine dans l'acide sulfurique ; le second, a u  contraire, leur attri- 
buait une action retardatrice. 

Tout récemment, M. Delépirie (3) a sigrialé Urie attaque d u  
métal notablenient plus 6levée que celle qu'indiquentles chiffres 
donnés par Scheurer-Kestner; de plus, d'après ses observations, 
l'addition d'acide azotique à l'acide sulfurique n'influerait nulle- 
ment sur la vit,esse de l'attaque. 

La question ne rne paraissant pas plus résolue qu'auparavant, 
j'ai entrepris, avec l'acide sulfurique pur,  un certain nombre de  
recherches durit les résultais jetteront uri jour nouveau s u r  ce 
pi-oblhne, qui a intéressé à un  si h a u t  point la grande industrie 
chimique. 

Après avoir vérifié par  le  sulfate ferreux et aussi par In diphé- 
nylainine que l'acide sulfurique employé était entièrement 
exempt de produits riitreux, j'ai tout d'abord étudié l'action de 
l'acide sulfurique k 94 p. 100 de S O q P  sur  le platine du commerce. 
Dans ce but, j'ai pris d u  ~ n é t a l  servant à confectionner les vases 
à concentrer cet acide, e t  j 'ai exagéré ;I dessein la température, 
eri dkpassarit iiotableiriemt le maximum de 288" atteint dans l'in- 
dustrie pour obtenir l'acide tt Y4 p .  100 de rnonohydrate. J 'a; 
répEté les mérnes essais avec d u  platine pur, que j'avais spéciale- 
ment préparé à cet effet. 

D1aiit,re part,  afin d'écarter l'action sur  le platine du  sulfate 
acide de potassium utilisé p a r  M. Delépine en vue d'élever le 
point d'ébullition, j 'ai opéré en tube scellé entre 390 et 4000. 
Sainte-Claire Deville (4) a ,  du  reste, indiqué que  ce sel attaque 

(1) Scnnc- ER KESTNER, Comptes rendus, t. LXXXVI, 1878, p .  1 0 8 % ;  Bul l .  
Soc. chim. [2], t. XXIV,  1875, p .  501 ; Ib id . ,  1. XXX, p .  28 ; Comptes 
rendus, t .  XCI, 1580, p .  59. 

(2) J .  T .  C o n ~ o ~ ,  Journ. Soc. chim. Industry, 1. X X I I ,  1903. p.  465. 
(3)  hi. DELEPINE, Comptes rendus, t. ÇXLi, 1905, p. 866-1013. 
(4) Cornite international des poids et mesures. Procbs-verbaux de 1877, 

p .  i68. 

JUILLET 1906 
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le platine au niveau de la zone d'air. Les rksultats de ces divers 
essais, qui tous ont eu une durée égale à 9 heures vers 4000, ont 
été donriks en rapportant l'at,taqiie ,!t un d~kirriét.re carré de 
métal pendant une heure (30 centimètres carrés sur chaque 
face). 

Avec le platine du commerce, la chautre a été faite : 2 0  dans le 
vide; Z0 dans une atmosphère d'oxy,' rnerie. 

Daris le vide, l'attaque a 616 de 0;gr.OOl par dkciiriétre-heure, 
et, dans l'oxygénc, de Ogr.124. ; dans cette deuxième expkrience, 
à l'ouverture du tube, j'ai, en outre, constaté un vide par- 
tiel correspondant à 35 rnilliinètres de mercure pour le voluine 
du 1,iihe que j'avais employé. Il y a donc eu une absorption 
d'oxygène. 

Avec le platine pur, dans les rn6rnes conditions, les résultats 
ont été les suivnrits : 

Dans le tube rempli d'oxygène, l'attaque ri'it plus été que de 
Ogr.0227 par décirnétre-heure, et, dans celui où le vide avait dé  
fait, Ogr.0006. 

Daris ces quatre essais, les l i i n ~ e ~  de rnetal avaient été enrou- 
lhes en spirale ; j'ai pu alors constater que, seules, les p:trlies 
iiriiiicrgées dans l'acide avaient été attaquées, les surfaces restées 
en dehors du liquide ayant coriser vé tout leur brillant. 

Lc platine du coinnzerce est fortcmcnt inoiré, tandis que le métal 
pur n'est que décapé. 

Ces faits établis, j'ai continué ces recherches exclusivement 
avec du platine pur, en prksence d'acide différents degrk de 
concentration et dans le vide seulement, I'iiiterventiorl de l'oxg- 
g h e  oyant été nettement établi par les prcmiers essais. 

Avec l'acide sulfurique contenant un esciis d'anhydride (envi- 
ron 2 p. 100), l'attaque a été de Ogr.0265 par décimètre-heure, 
serisilileiiient la iiiême que celle du rnétal pur dans l'oxygéne, et, 
à l'ouverture 1111 tube, j'ai constaté nettenient la présence d'acide 
sulfureux, ainsi que dans les deux  expiriences sui~!an&es.  

.ivec de l'acide titrant 98,6 de SQz pour 200, l'attaque a été 
de Ogr.0076 par décimètre-heure, tandis qu'avec de l'acide 
9 6 , E  p. 100, la perte n'a 616 que de Ogr.0014. 

Dans cette dernière cxpériencc, la tcnipCrature a été acciden- 
tcllernent, pendant une heure environ, portée à 4.500. 

En résumé, je peux conclure que, dans les premiers cas, avec 
u n  acide tel que celui livré au commerce par l'indiistrie, c'est 
l'oxygène de l'air qui intervient comme agent oxydant, tandis 
qu'avec l'acide sulfurique à. titre élevé, en l'absence d'oxygène 
libre, e'est l'anhydride sulfurique en solution dans l'acide sul- 
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furiqiie qui fournit l ' o x y g h e  nécessaire k l'oxydation, par  suite 
d'un ph6norrii:ne analogiic à celui qui sert. à la prPpara1.ion de 
l'acide sulfureux avec les métaux communs; le  rn6caniçme peut,  
en eBct. ne corriprendre si l'on se reporte a u x  t ravaux de Ditt- 
mar (1) sur  la dissociation de S0"P 211 S03+H20 daris les acides 
sulfuriques i i  t i tre trbs élevé. 

(Travnil exécute au laboratoire de chimie de 1'Ecnle normale supé- 

Différenclution des diversr acides benzoïquesr 
phrtrmaccntlqaes, 

Par M M .  C o ~ ~ i a i n a m a  et L .  GROSILAN. 

Le coiilnierce livre S l a  pharinacie deux varietes d'acide 
beii~riique : l'acide benzoïque d u  benjoin et l'acide benzoïque 
synthétique. Le premier, comme son noln I'inciique, est prkparé 
par sublimation ;ive(: la r is ine de  benjoin; le srcand provient 
dc  l'action de l'acirle nitrique étendu sur  le chlorure de ben- 
zyle, qui est lui-iriènie produit par  l a  rkaction du chlore sur  le 
toluhrie. 

Ces deux acides ont une v;tleur niarchandc diffhvmtc, et la 
suhtitution [le l'acide synthétique il l'acide d u  Lierijoin est très 
fréquente. On peut diffkrencier les d e ~ x  produils à l 'aide d'une 
rhction très sirriple, qui  consiste dissoudre à chaud quelques 
grammes du produit d m s  de l'eau additionnée de carbonate de 
soude; I'acide benzoïque du benjoin dégage une odeur aromati- 
que  très agréable et  sui grnevas, taridis qu'avec l'acide berizoïque 
synthétiyue on obtient une odeur piquante toute différente, qu i  
rappelle le persil. II;~lheiireiisernent, il est. facile de rriasqiier 
cette dernière odeur soit en parfumant  l'acide, par  exemple avec 
de la variilline, soit eri le sublimant avec un  peu de résine de 
beri,join, et, daris ces cas, l 'odeur ne  devient plus uu caractère 
distinctif suffisant; i l  &ut alors s'adresser ii d'autres procédés 
de différenciation. 

Les deux acides, quoique fabriqués p a r  des prockdés très dif- 
férents, ont la rrii.,rrie corriposition chimique ; leurs coristantcs 
physiques sont aussi  les mènies, mais les irripuretés qu ' i ls  con- 
tiennent, eu égard à leur  mode d e  fabrication, sont ditférentes : 
nous avoris corisl;ité que le  produit synthétique coriserve tou.  
jours une certaine proportion de  chlore orgariique, non décela- 
ble, il est vrai, par le nitrate d 'argeul  directeir~erit, inais parfai-  

(1) DLTTMAR, Juurn. of the Chernical Society [2], t. VII, 1869, p. 446. 
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tement rriis en évidence lorsque le corripos6 est calciné en présence 
d'un alcali ou d'un carbonate alcalin. Kous avons bas6 sur ce 
caractère un procedé simple de différenciation des deux acides, 
et nous nous sommes arrétés à l'essai suivant : 

On prend 5 gr. de l'acide henzoïqiie k examiner, qu'on mClange 
intimement dans un mortier avec 5 gr. de carbonate de soude 
pur et sec, parfaitement exempt de chlorure ; le mélange, trans- 
vas6 dans iine capsule ou dans un creuset de platine, est chaun'é 
jusqu'a combustion complète de la matière organique ; on laisse 
refroidir; or] traite par l'eau distill6e chaude;  on filtre, et le 
filtratum, acidifid par AzOcH, est additionné de nitrate d'ar- 
gent. 

L'acide benzoïque du bey'oin ne donne qu'une réaction insi- 
gnifiante de chlorure, thndis que l'acide synthitique donne ilne 
réaction nettement visible et caractéristique de chlorure, et. en 
s'aidant des cara~tères  dus à l'odeur, on peut affirmer si l'acide 
est de l'acide de benjoin ou de l'acide synthétique, ou bien un 
mélange des deux acides. 

Sur la formation des éthers-oxydes des glueoses et 
les eauses d'erreurs qui peuvent en rhmlter dans 
la recherebe et  le dosaége des sucres, 

Par Mlle TALON (il. 

Nous avons étudié l'éthkrification des hexoses avec formation 
de produits éthylés. Cette ethérification est une cause d'erreur 
importante dans l'analyse des sucres. Elle se produit en présence 
de l'alcool dans les melanges contenant des matiéres sucrées, 
Iorsqu'on se place dans les condilions d'aciditk où 1'011 fait ordi- 
nairement le dosage du sucre de canne par interversion et m h e  
avec des quantités d'acide trks faibles. 

Avec le gliicose, le produit de cette éthérification est l'éthgl- 
glucose, corps non réducteur. La formation de cct éther est pro- 
gressive et parait se produire dans les rriêrries conditions que ct:lle 
des éthers-sels. 

L'éthérification peut atteindre une valeur voisine de 100 p. 100 
lorsqu'on opère avec de l'alcool concentré. 

Ceth ét.hi..ritication augmente avec le temps et avec la terri- 
pérature. 

A la température de l'ébullition, elle se produit très nettement 

(1) Extrait d'une thbse soutenue devant l'École de pharmacie de Paris 
pour  1 obtention du diplbmc de docteur en pharmacie. 
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et de suite, mais, h l a  température ordinaire (environ iD), elle 
est beaucoup plus lente. 

En l'absence d'acide, i1 ne  se produit rien. L'éthkrification a 
lieu même avec des doses d'acides minéraux inférieures à celles 
qu'on erriploie ordinairerrient pour obtenir l'interversion du  sucre 
de canne, mais les acides organiques sont sans action. 

L'éth6rification cesse avec le sucre interverti pour un  titre 
alcoolique de  &O0 e t  pour les titres infkrieurs. 

Au-dessus de 40n, la production des kthers kthyliques du  glu- 
cose et du lévulose est uue cauwd 'e r reur  dans les prot:&dés d'ana- 
lyse qualitative et quantitative des sucres fondés sur  l'emploi d e  
la liqneiir cupropotassiqiie e t  sur  l'emploi d u  polarirnètre. Cette 
erreur devient de plus e n  plus grande à mesure que le  titre alcoo- 
lique s'élève. 

Mkme pour un  titre inférieur A 400, la présence de l'alcool éthy- 
lique, qui ne ckiarige par  les résultats obtenus par  les méthodes 
fondées sur  le pouvoir réducteur des sucres, apporte une cause 
d'erreur dans les methodes polarimétriques. 

On devra donc toujours d iminer  l'alcool dans les analyses qua-  
litatives et quantitatives des matières sucrées. 

L'action de l'éther m6thyliqiie est de méme ordre que celle de 
l'alcool éthylique. 

La glych-ine kthérific le glucose et  Ic ICvulose dans  des propor- 
tions comparables A celles qu'on ohtient avec les alcools mono- 
atomiques. 

Ile rnérne que pour les alcools préci.dents, l'éthbrification par  la 
glycérine cesse à part i r  d'une certaine dilution, et l'on peut ad- 
mettre, en particulier, que la glycérine n'exerce aucune influence 
sur les dosages lorsqu'elle existe en petites proportions dans les 
liquides par  suite de la fermentation alcoolique. 

Dosage de  l'acidité volatile des vins, 

IJar M. A .  HUBERT, Docteur és sciences, directeur du Laboratoire cenologique 
de  Rhiers. 

Divers procédés ont ,étC préconis6s pour  le  dosage des acides 
volatils des vins. Le premier en date, celui de Pasteur, présente 
l'inconvhient d'ktre long, de  demander une surveillance relati- 
vement grande, enfin d'exiger u11 volurne de vin qu'on n'a pas 
toujours B s a  disposition. 

Duclaux a indiqué u n e  méthode qui offre plusieurs avan- 
tages sur  In précédente, parce qu'il n'opère que  s u r  100cc. de 
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vin, qu'il additionne de 10 cc. d'eau et dont il retire par distilla- 
tion 100 cc. de liquide. 

Ce clistillaturri devait, daris sori esprit, renfermer la totalité des 
acides volatils ; j'ai appliqué cette méthode L des solutions 
d'acides acétique et propionique de concentration variant depuis 
1 gr. jiisqii'k 5 gr. par litre, et j'ai pu me rendre compte qu'on 
éh i t  loin de retirer ainsi la tot.alit.P, des arides volatils; lc ri:siil- 
tat est inférieur à la réalité, même si l'on a soin de le rnajorer de 
i o p .  100. 

1a:s méthodes Pasteur et Duclaux procèdent par titration 
directe des acides volatils ; mais on a reconnu qu'il était plus 
exact de suivre une iriarclie iridirccte en dosant, d'une part 
l 'xidit6 totale, d'autre part l'acidité fixe, ct l'acidité vo1;ttile par 
difrbrence ; car les acétates, propionates, Iiutyrates itlcalins, qui 
se décomposent à chaud sous l'irifluerice du tanniri ou du bitar- 
t.rat.e de potitsse, viennent augmenter l'trciditk du dist,illat.iim. 

C'est pour ce illotif qu'on a tout d'abord proposé d'évaporer 
une certaine quantité de vin au bain-marie et de doser l'aciditk 
du résidu. Cette méthode rie doririe pas de résultats constants et 
ohligc, d m s  Ic cas dc vins contenant de l'acide lactique, L ckiauf- 
fer de nouveau le résidu avec de l'eau pour redécoinposer la lac- 
tide qui s'est forniée pendant la dessiccation du vin. 

Pliisieiirs auteurs ont, k leur tour, pr4ronisC: la distillation 
dans le vide. 

DerniErement (i), daris cc mtmc journal, M. Roos indiquait 
un dispositif destiné à simplifier cette opération. 

TA irikthode du vide a 1'avant;tge de donner des résultats 
exacts, iiioyenn;mt certiiines précaiitions ; niais, nialgré toute3 
les siliiplifications apportiic:~, elle exige encore trop de surveil- 
liince et de manipiilations. 

Enfin, on :t recomrnaridk la distillation dans un courant de  
vapeur d'eau ; les résultats obtenus ainsi sont excellents, Cgaur 
à ceux donnRs par la niéthode du vide, mais obligent à I'eriiploi 
d'appareils dorit le volurrie est un ohstitcle à I ' e x h t i o n  siinul- 
tanée d'uri noriibre un peu élev6 de dosages. 

C'est pour remédier à ces défauts que AI. Sellier a proposé un 
petit appareil très ingénieux, dccrit dans ce Recueil (2). Ce pro- 
ckdé présente toutefois deux inconvhients. 

I,a disposition du siphon empêche de faire plonger dans l'eau 

( 1 )  Annales de chimie analytique, 1906, p .  4 1 .  
(2 )  Annales de chimie analytique, 1 9 0 1 ,  p.  542 .  
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hnuillante le tube contenant le vin ; l a  distillation s'en trouve 
très sensibleinent prolongée (de 50 p. 100 environ). 

Enfin, bien que R I .  Sellier indiqne d'opérer s u r  10 cc. (le vin, 
une partie des bulles formées par  le passage de  la  vapeur d'eau 
vient crever à l'orifice du  tube,  même si l'on n'eiiiploie que 5 cc. 
de vin. Il en résulte souveril des pertes apprécialiles. 

Dans ce m h e  Recueil ( l ; ,  31. Pozzi-Escot a indiqué une modi- 
fication tr&s heureuse du t,iil>e Sellier, qui permet cette fois de 
plonger l'appareil dans l'eau bouillante. Avec le tube Sellier, il 
fkut plus de 40 minutes pour  chasser tout l'acide acétique de 
3 cc. d'une solution à IOgr. p a r  litre ; avec le tube Pozzi-Escot, 
il ne faut que 25 minutes h peine; mais ce dernier présente le 
iiième inconvériicnt qui  a été sianalé poiir le premier : les bulles 
passent dans le tube de distill. d 1' ion. 

M'inspirant des deux a.pp;treils dont je  viens de parler,  j'ai fait 
étahlir celui qui figure dans cette note. La partie rétrécie U per- 
inet de maintenir une  petite toile rnétallique en argent ou en pla- 
t inc  L, de 15 milliinétres de cûté, 3 une certaine distance de 
l'orifice du tube. Les bulles viennent crever à cet endroit. 

Ihns une cinquantaine d'essnis, suivis de trEs près, je  n'ai 
jamais constate la moindre perte par  projection ; seule la volatili- 
siifion des acides se trouve uri peu prolongée. 

Divers essais, exécutés avec des solutioric k 10 gr .  par  litre des 
acides acétique, propioniqne, v a l h a n i q u e  et butyrique, m'ont 
peririis de   constate^. qu'en 35 iriinules la lo lul i t i  des acides avaient 
disparu, entrainés par  la vapeur  d'eau. 

Lorsqii'on agit s u r  une solution d'i~cide lactique, il en passe 
des  traces; mais ce trhs léger inconvénient se retrouve avec les 
autres proddks, niéme avec la méthode du  vide. 

Le croquis ci contre donne les dimensions que j'ai reconnues 
coniinc Ics pliis avantageuses et la forme du tube que je recorn- 
rriantle. 

Un anneau A en caoutchouc souple, dans lequel on  introduit le 
tiihc. assiire la fermeture hermétique dela  fiole à large col, que je 
conseille de choisir en verre d'Iéna, qui  est plus Bpais et pliis 
r4sistant que celui d e  Bohérne. 

Voici comment on prockde au dosage : on introduit dans la 
fiole environ 100 cc. d'eau distillt!e, puis on la bouche avec le 
tulie garni de son anrieau de c:;toutchouc ; on i~itrodiiit  dans le 
tube, au nioyen d'une pipette, 5 ou 20cc. de vin ; on met en 
place la petite toile métallique qui,  poiir des raisons d'konoiriie, 

11) Annales de chimie analytique, 1904. p. 21k 
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peut ètre sinîpleinfmt en argent, et l'on porte I'eiiii i une ébulli- 
tion rnodk.de au moyen d'un bec Bunsen. 

Si l'on procede par séries, on peut placer les fioles c8te à cdtt: 
sur un grand bain de sable. 

35 minutes, comptées depuis le morncnt où l'eau commence 
à bouillir, suffiserit poiir 

pl.. 3 ~ "  ..< chasser la totalité des 
acides volatils ; mais, 
comme il n'y a aucun in- ' convénient à prolonger 
l'ébullition, on peut s'abs. 

I tenir de toute surveil- 

I On retire alors la fiole 

, d u  feu ; il se produit u n  
4 vide par le refroidisse- 
; ment ; le 'r6sidii du vin 

se trouve aspiré et vient 

, se mélanger à l'eau ; n n  

, rince 3 ou 4 fois l'int6- 
I rieur du tube au moyen 
' de la pissette jet, puis 

lève ; Lin nouveau 
jet de pissette, à l'eulé- 
rieur cette fois, achèw 

d'entraîner dans la fiole les traces de vin encore adhérentes à 
l'appareil. 

11 ne reste plus qu'à ajouter dans la fiole mCLme 3 gouttes de  
solution de phéuolphtaléine à 5 p .  100 et à titrer 5 l'aide de la 
soude décime ; par diffkrence avec l'acidité totale, on a l'nciditi 
volatile libre. 

Si l'on désire connaître l'acidité volatile totale, on procède de la 
façon suivante : 

A 2 3 ~ ~ .  de vin, on ajoute de 2 à 3cc. d'acide phosphorique 
sirupeux ; or1 prfdève 5 cc. de ce rriélange pour en doser l'acidité 
totale, ct 5 ou 10 autres centimètres cu lm poiir en doser l'aciditi 
fixe a u  moyen d e  l'appareil décrit c i -d~ssus .  Pi~r  difTErt:nce. on  
obtient l'acidilé volatile totale. 
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6ur le dosage du chlorure de sodium dans les jaunes 
d'ooufs, 

Par MM. L. e t  J. GADAIS, 
I 

l'lusieurs procédés de dosage du chlorure de  sodium dans  les 
jaunes d 'c~ufs  surit rriis e n  ceuvre par  les difrérents chimistes s'oc- 
cupant de cette question. 

Certains incincirent brutalement les jaunes et s'exposent ainsi 
à des pertes de chlorures ; d'autres, plus prudents, charbonnent 
et lessivent soignemement le  charhon pour entraîner les chlo- 
rures. Outre que cette seconde mkthode expose encore, avec des 
jaunes borates, il des pertes de chlorures, nous nous demandons 
si la lixiviation t h  charbon est complète et  entraine la totalité 
du  chlvrure de  sodium. 

Quoiqu'il en soit, ces deux m6lhodes donnent généralement 
des résultats faibles. 

La mkthode que nous employons est aussi sirriple que les deux  
prerrii2.res, r:L elle dorine exacterrie~it le pourcentage du  chlo- 
rure de sodiuiri contenu d a n s  u n  Echantillon de  jaune borat6 
OU non. 

On pèse dans une  petite capsule de 70 millim. de  diamètre 
1 gr. de jaune ; on  le couvre avec 1 2  gr .  d'azotate de  potassium 
pur;  après avoir asjouté 2 gouttes de soude K/20 exempte d e  
chlorures, on chauffe très rnodér<iinent; à mesure que la tempé- 
rature s'&lève, le jiiune, au  contact. de l'azotate, déflagre (pour  
éviter une trop vive déflagration exposant à des pertes d e  
matière,il convient de chauffer sur  un feu trés doux). La matière 
organique se détrnit ainsi petit A petit, et il reste finalement une  
niatière saline fondue e t  limpide. 

Après refroidissement, on remplit  la capsule i moitié d'eau, e t  
l'on fait  fondre le culot salin à une douce chaleur. 

On transvase le liquide dans  un  verre. en rinçant plusieurs 
fois la capsule & l 'eau chaude, afin d'entraîner la totalil6 des  
chlorures. 

La liqueur contenue dans le verre élarit alcaline, or1 la neutra- 
lise exactement avec l'acide azotique p u r  ; si, par hasard,  on  
dépassait légèrenient ce point,  on ramknerait la liqueur acide 

la neutralité en a,joutant une  pincée de  carbonate de  chaux  
pur. 

11 suffit alors de doser les chlorures à l 'aide d'une liqueur 
titrée d'azotate d'argent NI10 avec le  chromate jaune de  potasse 
comnie indicateur. 
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Modifloation du tube de L i e b i ~ ,  
Par M. H. VILL~ERS.  

Un grand nombre de modifications ont fit6 ;ippoitCr:s au tulie 
Li~li ig,  afin d'assurer le barbotage des gaz dans  chaque boule ; 
mais ces nioclifications ont  1inconvCnit:nt d'augmenter la r k s -  

tance ail Dasage des 
gaz, par  suite du frotte- 
mc.nt qui se produit dans 
les tubes étroits inter- 
posés entre les boules; 

J REGNIER î n  autre, dans un certain 
nrirnbre dt. er3s modifi- 
cations, le gaz a encore 

s~irrrionler urie 111~s- 
sion correspondant S une 
sbriv de culon~ies verti- 
cales de liquide. La mo- 

dificiltiori libs simple iepréseritée par  la fisurf, ci-contre perrnc,t 
de rkduire cette résistance au rnininium. 

I,es boiilt:~ sont soiidi:c:s tlirec:tt:rnt,nt lcs unes aux autres 
cornine dans  Ic tube d e  Liebig primitif, mais leurs centres ne 
sont plus sur  iiiie ligne horizmitale. L e  volume de liquide intro- 
dui t  doit étre tel que, lorsque Ic gaz tr:tverse l'i~ppiireil, les deux 
extrémités des tubes d'entrée et de  sortie prennent la position 
horizontale, k s  boules infbriciires coriservarit celiendant une 
obliquité suffisante pour rendre effectif le lavage daris chacune 
d'elles. 

Sixlitme Congrés international de chirnie appliquée 
tenu ii ltome du 25 avril au 8 tnui 1906. 

T r a v a m  de ln Iie Section jszicrerie). 

RRLATIOSS E N T R E  L A  R I C H E S S E  UES RETTERAVES, LA PURETÉ D U  J V S  

D E  D I F F U S I O N  ET LA PURETÉ DES MASSES CUITES.  

11. F. Sachs a cioririé dans différents tableaux les relatioiis 
existiint entre  la richesse des betteraves et  la pureté des produits 
nlitenus, tels que le jus  de diffusion et. les riiasscs cuites piiiw de 
premier jet. 11 a dressi: sr:s tableaux d'après des r6sultats nom- 
breux et pour  des sucreries hollandaises et  belges. 

11 arr ive h conclure que : 
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2 0  Le jus de diffusion est d'autant plus pur que la betterave 
est plus riche en sucre. 

20 La niasse cuite de premier jet (pure) est également d'au- 
taiit plus pure que la lerieur saccharine de la betterave est plus 
gxincle. 

1.e tiibleau ci-dessous résume l'enseirifile des divers tableaux 
présent6s : 

Richesse d e  la 
bctteiave p .  100 

- 
1% 
13 
14 
15 
16 
17 

Puret6 d u  jus 
de diKusion 
- 

84.7 
86.3 
87.4 
88.2 
88.8 
89.3 

Quot. d'impuretés 
du jus dc  difiusion 

- 
16.9, 
14.3 
13.0 
12.1 
11.3 
i0.8 

h l .  Pellet a fait observer qu'il avait dPjà publié des t,ahleaux 
analogues et fait ressortir les relations cntre la richesse et la 
pure16 des jns, sirops et masses cuites pures, et ce, partir de 
betteraves n'ayant pas 9 p. 100 de sucre et pour d'autres ayant 
18 p. 200 et plus de sucre. Pour la carine, le riièrrie fait a ét6 
signalé par l u i ,  de mérne que pour la composition du non-sucre. 

DOSAGE DU S U C R E  DANS LA CANNE A SUCIlE ET LA BAGASSE, 

PAR M.  II. PELLET. 

Le mode opératoire est le suivant : on pèse 30à 30 gr.  de matiére 
diviske; on ajoute 300 à 500 cc. d'eau ; on pèse le tout ; on fait 
bouillir peridarit 10 à. 15 rriinules, et l'on refroidit; on pkse de 
nouveau ; on connaît ainsi I'eau ajoutke. La bagasse renfermant 
45 55 p. 200 d'eau, on connaît ainsi la quantité d'eau totale. On 
dose le sucre d m s  le liquide après clarification, et l'on calcule 
p. 100 de matière. Ce procédd ne donne pas des résultats absolu- 
ment exacts, parce que l'extraction par 1'6bullition ne répartit 
pas le sucre d'une façon homogène dans le liquide. Pour obtenir 
des chiffres exacts, il faut e~riployer l'appareil Zarnarori, dans 
Icqucl l'extraction du sucre se fait méthodiquement par plu- 
sieurs traitements successifs à I'eau bouillante. Le procédé ordi- 
naire peut étre encore utilisé avec une petite modification : 
prendre 30 gr. dc hagasse et ajouter au liqiiidr: db.cafit.6 le petit 
jus obtenu en pressant la bagasse après traitement à I'eau bouil- 
lante. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DOSAGE DU LIGNEUX D A N S  LA CANXE A SUCRE,  

PAR M. I l .  PELLET. 

Au moyèn de l'appareil Zamaron, on lessive par  l'eau bouii- 
lnnte et à plusieurs reprises 100 gr. de canne i sucre bien k h a n -  
tillonnée ; on desskche $ l'étuve et l'on p k e .  

COMPOSITION DES SUBSTANCES AZOTEES DE LA MELASSR, 
P A R  M. A N D ~ L I C K .  

Les siibst;trices azotées surit sous forme : l n  de matières azotées 
albumirioïdcs ; Sn d'arrirnoriiaque; de nitrates ; 4u d'amides : 
an de hétaïne; 6O d e  glutamine;  70 tll;icirle aspartique; 8" de 
substances azotees diverses. 

Ides substances azotées qui sont en plus griintle quantité sont 
reprksentkes p a r  les glutainines et les aspartates. D'aprés 
J l .  .\ndrliclr, ces substances seraient utilisables dans l'écouorriie 
;triirriide, coiiirrie les subst;inr:es alburriinoïdes ; l'azote de ces 
siil~stanccs aurai t  une valeur u n  peu iriféricure B l'azotc, albumi- 
noidal, alors que, j iisqu'ici, on les considérait cornme saris 
influence quant  A l 'azote. 

1;1i rrienibre présent corifirriic ce q u c  di t  I1I hndrlick, aprk  
dcs expériences directes dans lesqucilles il a reniplaci: l'azote 
albumino'idal par  l'azote des niélasses cornptri coiriine azote nulri- 
tif. II y a donc la uue étude sphciale à contiiii~er, très intéres- 
sante, afin de déterminer si réellement tout 1':izote d e  la mélasse 
doit &Ire cornpt& comme azote al1iiirriinoïdii.l ou si cette valeur 
doit être réduite et d a n s  quelle mesure. 

JI. Vivien profite de cette circonstance pour derriander qu'on 
reprenne les études concernant ln déterrriin:~tion de la valeur des 
hgdrocarbnries. I I  lu i  paraî t  impossible de  confondre l'amidon, 
la fécule, avec le sucre cristallisable et ti';iutres subslürices hydre- 
cürhoiiécs genre cellulose, ceci afin de mieux calculer les équiva- 
lents nutritifs des rations. 

LES BETTERAVES A S U C R E  ne LA C A M P A G N E  1905-1906 RENFERMEHT- 
P.I.I.RS, l i N  O U T H E  D U  BACCHAHOSE, U N  P I I O D I I I T  A POI.ARISATION 

BLEVEE ? P A R  M. NEUMANN, DE PRAGUE. 

Cette qui:stiori s'est posée k la suite d'expériences faites par 
M. Neuinanri, chimiste à Prague,  s u r  tlifféie~ites betteraves de 
la campagne 1905-1006 et provenant des sucreries de Bohême et 
de  Moravie. Ce chimiste a constaté que,  p a r  l'inversion Clerget, le 
jus  paraissait renfermer une substance polarisant A droite et qui 
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pouvait être assimilée h du rnffinose, bien que cette assertion ne 
puisse btre certifiee. Cette substance correspondrait à un excedent 
de polarisation de 0,30 O,% p .  100 cc. de jus. 

II est certain que ces ri:sult,ai.s sont curieux, mais on a déjh cru 
trouver des betteraves anormales, et, après examen approfondi, 
on a fini par  reconnaître qu'il n'y avait pas de « plus sune D dans 
les betteraves soup~oririeies. II est difilcile de dire pourquoi 
JI. Neuinarin a troiiv6 cette différence constante ou k peu prks. 11 
se peut qu'il y ait  eu une cause ayant  modifié le pouvoir rota- 
toire du sucre après  inversion. 

Bans les anal.yses d e  produits de  sucrerie, on a besoin de  corn- 
p m r  les colorations soit dans  la rnérrie usine, soit d'une usine h 
l'autre. 

11 y a beaucoup de eolorimètres. mais on n'a pas établi d'étalon 
pouvant servir de hase à chaciin d'enx. 11 n'y a jnsqu'ici que le 
colorimetre Josse qui nit permis de donner une indication précise 
de coloration. M. Josse a ,  en effet, décrit ce qu'il entendait par  
colorie. Cela est très ulile pour les firbricarits de  sucre et les riif- 
fineurs . 

M. Barbet a propos6 l'emploi d'un type coloré en adoptant 
l'iode. 

I:n gramme d'iode en solution dans l'iodure d r  potassiuiii e t  
ainené k 2 litre fournirait  une coloration, sous 1 centimètre 
d'épaisseur = a ,  sensiblement O colorie 9 iic l'instrument Josse.  

O n  a fait remarquer que l'iode pouvait ne pas donner tou- 
jours la mPme teinte et  ensuite que cela ne servirait que pour les 
kintes jaunes nu hrnnes, qui sont celles des prodiiit,~ de sucrerie 
ou de certaines réactions color6es fournies par  l'action de l'acide 
suli'uriqiie sur  l'alcool impur.  On a pensé que le chroiriatométre 
de IIoud;i~t pourrait  étre essayé, cet iristrunient pouvant donner  
toutrs les tcintes et  les variations d'intensitt3. La base étant les 
couleiirs d u  spectre, il semble qu 'on ,  peut, au moyen d e  deux 
indications, représenter la teinte et son intensité. Cette question 
est donc à étudier, mais  i l  est évident qu'une base universelle d e  
colorimétrie s'impose. 

L A S ~ L E C T I O N  CHIMIQUE IIE LA CANNE A SUCRE, PAR M .  J. D. KOBUS. 

Voici les coriclusions de ce mémoire : 
l o  La composition d u  vesou des difrérentes tiges de la méme 

plante de canne à sucre peut varier considkrablement, mème 
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quand ces tiges ont  le  même Bge. On a constaté des diflërenccs 
tle 8 p. 100 dp sucre. 11 y a donc licm de I m e r  la sélection de la 
canne, non sur  l 'analyse des t,iges isol6es, niais sur  celle du vesou 
de toute une plante;  

2O La variabilité des différentes vnriiités de  la canne à sucre 
diffh-e beaucoup et elle est moindre dans les variétés issues de 
graines, il y a peu d'années, que dans celles cultivées depuis 
longtemps ; 

3 0  Le vesou des plantes pesariles est plus  riche en sucre que 
celui des plantes IC.gEres, e t  les plantes dont  le vcsou est le plus 
riche en sucre sont les plus  pesantes ; 

4 . O  Les descendants des plantes riches en sucre sont eux- 
mCmes plus riches en sucre et  pllis :pesants que les descendants 
des cannes pauvres oii d e  celles d'une composition moyenne: 

Y On peut augmenter  le succès de la sélection en choisissant 
chaque année les plantes les plus riches des descendarits de  
canne qui ,  eux-mêmes dé$, etaient riches en sucre, E n  conti- 
riuarit de  cette manière pendant  cinq arinées, on est arrivé k une 
augmentation de 40 p. 100 de  sucre, tandis qu'une sélection 
répétée de  cannes pauvres, pendant 1ü même piriode, donnait 
une diminution de 60 p. 100 de sucre. 

60 Les descendants de canrics riches sont plus riches en su- 
cre pcndant au rrioins quatre générations et l'on a pu déniontrer, 
p a r  une série de 40 expériences, avec plus de  200.000 cannes, que 
la diminution di: la teneur en sucrt: est insignifiante; 

7" La corrélation de la pesanteur d'une plante de canne 
sucre avec la richesse en sucre d u  vesou sirriplifie corisidérable- 
ment  In sélection. II suffit de  choisir 20 p. 200 des plus grandes 
souc:hes d'un champ (ceiix de 5 B 6 tigcs et p l ~ ~ s ) ) ,  et d'employer 
les boutures de la  moitié la plus riche en sucre;  

8" L a  richesse en sucre du  vesou des descendants de plantes 
riches se montre déjk à l 'âge de 30 semainos, et il est possible 
d'effectuer la sélection à cette période. A l'âge de 20 semaines, i l  
n 'y avait pas de tiiffërerice daris l a  composition d(:scarines riches 
et des cannes pauvres, quoique le  vesou des niémes cannes, à 
'âge de 50 semaines, ebt une composilion respective de 14 et 

de 4 p. 100 de  sucre;  
9" T I  est trks probable quc la mt!t,linde de  In s4lection chimique, 

qui a donné de  si beaux r6sultals avec la carine à sucre, aura le 
~nérric: mcc6s avec d'autrcs plantes qui sont rïproduitcs par bou- 
tures ou par  tubercules, comme la pomme de terre. 

L a  sClection des pommes d c  terre isolées, coinnie on l'a fait 
jusqu'ici, n'a pas  donné les r&sultats voulus. Il faudra rnainte- 
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nant baser la sélection sur  la richesse en amidon d~ tous les 
tubercules d'urie r r i h e  plante  

Ce m h o i r e  ne donrie lieu A aucune discussion. RI. Pellet di t  
sc,ulernent qu'il est d'accord avec l 'auteur pour la plupart  des 
conclusions de son tr-;tv;til. 

Yous dé1at:horis les tableaux ci-aprhs de cet iritt5ressarit. travail. 
Ciie extraction faite par trois moulins donrie 

Exthaction en jus  010 de 
Hrix . . . 
Sucre 010 en'poids . . 
R~diicteiirs . . . .  
Cendres . . . . .  

. .  Matipres azotées. 
. . .  Acides libres. 

. .  Acides combines. 
I'ecline et gommes. . 
Pureté . . . . .  
Rapport cendres : sucre 

canne jtolale 72,13). 
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  Brix 80.00 80.00 80.00 
. . . . . . . . . . .  Sucre. 31 70 29.40 31.40 

. . . . . . . . . .  Dextrose. 15.00 13.60 13.00 

. . . . . . . . . .  Lévulose. 16.50 25.80 16.00 
. . . . . . . . . . .  Cendres 6.30 4.80 5.GO 

Potasse KW . . . .  
. . . .  Loude Na20. 
. . . .  ChauxCao. 
. . . .  Magnésie Mg0 

. . .  08. de fer FeeOY 
Alumine AI2O3. . . .  

. . . . .  Silice SiO2 
A C .  phosp p205 . . .  
Ac. sulfurique S03. . .  
Ac. carbonique CO2 . . 
Chlore Cl . . . . .  

Moulin et Uiffiision et 
sulfitation sulfitation 

- - 
49.48 52.20 

0 .  88 O 80 
6.47  6.78 
4.89 3 09 
O 35 0 .  33 
0.30 O 22 
k.lZ 4.39 
3.71 3.80 

10.79 6.72 
7 .49 11.19 

44.00 11.93 
lOl.89 101 .fi7 

Dhftkateurs Carbo- 
ordinaires natation 
- - 

51.48 50.16 
1 .11 O 31 
6 58 8.53 
3.99 2.66 
0 13 0.47 
0 .13  0.30 
2 .83 1.40 
2 12 O .  91 

10.94 11.18 
13.06 15.78 
9.10 4.59 

101.49 99.00 
Déduction O pour Cl . . 3 16 2 70 2.05 l 04 

98.73 98.97 99.44 97.96 
Indéterminé. . . . .  1.27 1 .O3 0 .56 2.04 

100.00 100.00 100.00 100.00 
Alcalinité 

n 
cc. - par gr. de cendres. 80. 93. 95. 109. 

1 O 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



on~positioir des gisements de phosphate de chaos 
des Etats-Unis, 

Par M. P. JUMEAU (suile) (1). 

2. - Gisements du Tennessee. 

A) Roc brun. - Le Tennessee produit actuellement h peu prés 
uri derni-rriilliori de tonnes de phosphate de chaux,  soit 50p. 200 
de la production totale de la Floride. Si l'on considère le titre du 
prudoit, on voit que les dcux Etiits produisentil  pcii prFs la rnéme 
quantité de roc de hau t  titre. En 2903, p a r  exemple, la Floride a 
produit 462.903 tonnes de titre 77-80p. 100 ; l e  Tennessee a pro- 
dui t  460.530 tonnes d e  titre égal.  

Mais, tandis que La totalité d u  phosphate riche de la Floride 
est exportée en Europe, le Tennessee, a u  contraire, u'exporte que 
le q u a r t  de sa production en Europe (213.948 tonnes en 1903, 
121.965 torines eri 1904) ; les trois autres  quarts  sout corisoriimés 
aux Etats-Unis. Le peu de  faveur  que  ces phosphates trouvent 
sur  le marché européen,rnalgré leur titre trEs d e v é  en phosphale 
de chaux, est dû  h leur teneur t rop élevée en oxyde de fer et en 
alumine. 

1 I I  III  IV 
- - - - 

Phospha tedechaux .  . ' .  . . 79,78 78,23 78,86 79,ii 
Alumine et oxyde de fer . . . 3,07 3,98 3,88 3,46 

1 .  Echantillon pris dans les tranchées de la Columbia. 
II.  Echantillon pris en magasin (merne Compagnie). 
III. Echantillon pris en magasin de la Blue Grass. 
IV.  Merne echantillon, concassé et criblé. 

ANALYSES DE TENNESSEE (HAUT TITRE). 

1 - 
Insolubles (silice, etc.) . . . 4,3i 
Acide phosphorique . . . . 36,% 
Phosphate de chaux . . . . 79.80 
Oxyde de fer et alumine . . 2,00 
Carhoriate de chaux . . . 13.27 
Natieres organiques, eau . . 3.63 

III 
- 
1,85 

35,47 
77,43 

3,16 
11,46 
6,08 

1 ,  1 I I  1 Produits s k h h  ail soleil, emmagasinks 
V. Phosphate sortant de la mine. 

( 1 )  Voir Annales d e  chimie analytique, 1906, p .  167 et  211. 
(2) Extrait d'un rapport de P. Jumeau s u r  Ics giserrients de phosphata 

de Mont-l'leasûnt, Tennessee, février 1897. 
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. . . . . . . . . . . .  Huniiditk 3,73 %,75 3,08 i , i O  
Acide phosphorique. . . . . . . .  35,49 35,04 3589 34,70 

. . . . .  Oxyde de fer et alumine 3,39 3.99 3,45 3,55 
Chaux. . . . . . . . . . . . . .  46.22 N » 46,6ti 
IJtiosphate de chaux correspondant 

p. 100 sec . . . . . . . . . . .  80,06 78,64 80,83 7659 

Uepuis 18'36, le roc de hau t  titre est le seul qu'on trouve sur  le 
niarchb ; il provient de Mont-l'leasant e t  des environs de cette 
petite ville, dans le comté de  Maury. Ce phosphate est brun clai*, 
poreux, e t  relativement 1Cger. 

B) Phosphate bleu. - Dans le comté de IIickman, voisin du pré- 
cédent, sont des dépôts qui  ont fourni environ 85.000 tonnes d e  
phosphate de  chaux,  dont une très petite partie est venue e n  
Europe. Le roc est bleu-grisâtre et d e  titre relativement b a s ;  
depuis la dkcouvertt: du  roc de  Mont-Pleasant, le  rninage a par- 
tout cessé. 

Phosphate de chaux p. 100. . .  60 ti 70 
. . .  Oxyde de fer et alumine* 2,s 8 5: 

Silice . . . . . . . . . . . .  1,s  à 5 

* Une partie d u  fer existe dans ce phosphate sous forme de  
pyrite. Il est donc irnportarit de doser le fer sous ses diffërents 
états et de fornluler en conséquence le  bulletin d'analyse ; le fer 
présent sous forme de pyrite n'est pas attaqué dans la transfor- 
mation du  phosphate en superphosphate, e t ,  diis lors, il n'y a 
pas à craindre d e  rétrogradation. 

C) Phosphate rose. - A l'ouest du  comté de  Hickman, dans le 
comte de Perry, entre  les rivières Buffalo et Tennessee, on a 
signalé des dépbts de  phosphate d e  chaux qui ont étédkcrits sous 
le nom de White phosphate ou phosphates blancs. Les premiéres 
analyses n'étaient guère satisfaisantes et donnaient e n  moyenne: 
silice, 30 A 4.0 p. 100 ; phosphate d e  chaux,  30 à 5Op. 100. 

Nous avons visité ces gisements il y a quelques années e t  
reconnu que, si les roches qu i  affleurent sont souvent de titre 
inférieur, p a r  contre l'intérieur des gisements est t rès  riche ; les 
analyses ci-dessous montrent que parfois les affleurements le 
sont également ( 2 ) .  

(1) Ignorant la denornination de roc blanc donde ces phosphates, nous 
les avons decrits dans plusieurs rapports sous le titre de roc rose du  
Tennessee, qui est le seul qui convienne réellement. 
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1 II - 
Phosphate de chaux . . . 70,94 76,80 
Oxyde de fer et alumine . 2,75 2,98 
Silice et  insolubles . . . . 9,85 5,17 

1. Affleurement Toms Creek. 
II .  Affleurement à Lick Creek. 

En 1902, nous avons Ctudié ces gisements et nous avons pris des 
échantillons dans toute la longueur des di tïérents tunnels de la 
mine étahlie k Toms Creek, seul puirit ayimt été exploilé jus- 
qp'ici. II avait été mir16 alors environ 8.000 tonnes de phosphate 
lilraiit 75p. 200 de phosphate de chaux et de  4 B6p. 100cl'uxyde 
de fer et d'alumine. Les analyses cildessous montrent qu'il était 
possible d'otitenir dc meilleurs résultiits, inais l'installation de 
l'usine était défectueuse. 

Phosphate Alumine 
dl! chaux e l  oxyde de  fer Silice 

10  échantillons p. 100 sec p.  100 sec p. 100 sec - - - - 
Mininium. . . T7,73 4,85 1.42 
Maximum. . . 80,15 2,82 2,82 

La niasse ex plorCe, d'un tonnage de 15.000 tonnes (1) envi- 
ron, a la composition moyenne suivante : 

Acide phosphorique. . . . . 36,16p.100 sec 
Posphate de c h a u x .  . . . . 79,01 - 
Alumine et oxyde de fer . . 2,20 - 
Silice . . . . . . . . . . . . 2.16 - 
Carbonate de chaux. . . . . 3 3 3  - 

Sourriis au mèine traitement que les rocs de Floride (c'est-&- 
dire concassage, lavage, triage et skchage), le  roc d e  Toms Creek 
nous a donnk : 

Phosphate de chaux p. 100 sec. . . . . 81,40 83,30 
Alumine etoxyde de fer - . . . . . 1.70 4,59 

Jles recherches s u r  les collines au sud de Toms Creek et sur  les 
deux rives de Wilsdore branch ont montre, e n  nombre de points, 
d u  phosphate de  c h a u x  de n i h e  titre que  celui d e  l a  mine de 
Tûms Creek. Un échantillon choisi ce dernier point a donné : 

(1) Extrait d'un rapport de P. Jumeau sur le gisement de Toms Creek, 
Tennessee, août  1902. 
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phosphate de chaux p. 100,88,30 ; oxyde d e  fer et alumine, 1,30 ; 
fluor, 2 , 2 4  (1). 

Faute de moyens de transport,  ces gisements ne sont pas 
exploités. 

3. - Gisements de la Caroline. 

La Caroline di1 siid a fourni jusqu'ici, en chiffres rnnds, 
21.000.000 de tonnes de phosphate de chaux, dont 7.000.000 en 
phosphate de terre et 4.000.000 en phosphate derivikre. 

L'Europe a reçu environ le tiers de  cette production, mais, 
depuis la découverte des phosphates de In Floride, l'iinportation 
a baissé d'année en arinke ; i%i l 'heure actuelle, les irnportülious 
sont tombées B 30.000 tonnes. 

Les rocs de la Caroline sont d e  titre relativement bas ; I;L com- 
position des d6pbts est variable, ainsi que Ieurs caractères phy- 
siqu". 

Les analyses d'expéditions donrient généralement : 

Acide phosphorique * . . . . .  25 28p.100 
Carbonate de  chaux . . . . . .  7 11 - 
Silice. . . . . . . . . . . . . .  8 1% - 
Alumine e t  oxyde de fer . . . .  2 4 - 

* Correspondant à phosphate de chaux : 55 à 61 p. 100. 

La totalité de la production en Land Rock,  environ 250.000 
tonncs annuellerrient, est consorninée a u x  Etats-Unis. 

Dans les rivières, I'extractiori est deveriui: insignifiante; les 
dépbts ont étB écrémés ; le rendement est faible, et le roc rüinené 
par les dragues est de bas titre. 

. . . . . .  Acide phosphorique * 24,72 p. 100 a %6,40 '* 
. . . . . . .  Silice et insolubles. 19,120 - 
. . . . . .  Carbonate de chaux. 9,30 - 

Correspondant h 53,94 p. 100 de phosphate de  chaux. 
+I - 57,19 - 

4. - Gisements divers. 

Dans la Caroline d u  nord, en I'erisylvanie, dans l':lrkansas, 
dans I'Alahnma et dans quelques autres Etats,  il a été inink, dans 
ces dix derniéres arinbes, environ 25.000 toriries de phosphate, 
soit une production insignifiante pour ces différents pays. 

( i)  Addilional report on the Toms Creck's phosphate deposits. b y  
P. Jumeau, october 1908. 
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5 .  - Gisements du Wyoming.  

Une découverte r6cent.e et trBs intkressante est ccille de couches 
de phosphate gris-noir, en roches très dures et lourdes, de 
phosphate sableux et argileux, brun, dans les collines proxi- 
mité de Cokeville, comte de Liinta. 

Les lits sont réguliers, tantôt plongeant de 70 ou 80° sur cer- 
taines collines, presque horizontaux sur  d':iutres. Au-dessus, et 
accompagnant les d6pats de phosphate, on rencontre d'abord un  
lit de f l int, que les prospecteurs considèrent comrrie une bonne 
indication : en effet, il est rare qu'on ne trouve pas le phosphate 
à une trentaine de pieds de ce lit de flint.. 

Les couches de phosphate sont de titre diffkrent ; la premibre 
titre généralement 70 p. 100 de phosphate de chaux, la seconde 
seulement 60 p. 100 ; quelques veines, trop distantes des premiè- 
res, et de faible 6paisseur (1/2 ou I pied), accorripagnent sou- 
vent les preniières, dont 1'6paisseur est de 3 à 4 pieds, parfois 
davantage. 

Il est difficile actiiellement de dire ce que le Wyoming pro- 
duira;  les contrées de la cate du Pacifique, la Californie notam- 
ment, pourront seules bénéficier de cette découverte, le Japon 
aussi peut-être, si les frais de transport le permettent. 

6. - DBp6ts de Porto-Rico. 

Yous avons eu l'occasion d 'analys t~  deux Cchantillons de guano 
de Porto-Rico, provenant d'un mkme dépdt, estime contenir 
140.000 tonnes. 

Les analyses ci-dessous portent sur la poudre et les roches ten- 
dres, de couleur brun-clair, qui constituent en majeure partie le 
dépût (9, et sur les roches dures, de couleur plus foncée, qu'on 
rencontre çà et 12 (II). 

1 II 
- - 

Acide phosphorique * . . . . . 17,68 26,13 
Oxyde de fer et alumine . . . 8,03 5,23 
Silice et insolubles . . . . . . 17,38 S , ï 3  

* Currcspond & phosphate de chrciix . 38.59 57,06 

Ces dépdts sont actuellement exploités et fournissent à l'agri- 
culture locale. 

Si l'on considère les grands centres américains de production 
de phosphate de chaux, on remarque que le Cariada coni- 
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mença B produire en 2863 dans la province d'Ontario, puis en 
2872 dans la  provirice de  Qukbec (c'est dans cet,t,e province, dans  
le comté d 'Ottawa,  que fut  faite In première découverte d'apntite 
du Canada) ; mais, en raison des difficultés du  minage dans des  
roches granitiques de nature trhs diverse (gneiss, pyroxrine, felds- 
path, calcite, mica, pyrite, stéatite, graphi te ,  scapolithc, quart-  
zite, elc.) au  rriilieu desquelles l'apatite est trouvée en poches ou 
en veines, ln production n'a jamais atteint 30.000 tonnes p a r  
2I l ( i ) .  

Dans la Caroline di1 sud, la présence du phosphate autour clc 
Charleston fut s ipi i lFe r n  1843, mais c,e n'est qu'en 1867 qu'on 
commença miner. Corrirne pour le Canada, le maximum d e  pro- 
duction fut atteint en 1889; mai$, é t ; ~ n t  dorinke la  fitcilité d u  
minage, cet Etat produisait alors 342.000 tonnes, contre à peine 
28.000 au  Canada. 

Les phosppha tedu  Canada et ceux de la Carolirie étaient, pour  
la presque totitlitE, exportes en Europe ; survint  l a  mise en 
exploitation des petibles de la Floride, en 1889, puis  l'exploita- 
tion des phosphates riches d u  même Etat ,  en 1891 ; dris lors, le 
Canada cessa tonte exploitat,ion, et l a  prodiic1,ion de  la Caroline 
diminua très sensiblement ; elle produit encore environ 230.000 
tonnes, mais elle n'exporte presque p l u s ;  toute la production, à 
50.000 tonnes p h ,  est utilisee a u x  Ktats-Unis. 

Actuellement, sur  les 830.000 tonries importées annuellement 
en Europe de  Floride et  d u  Tennessee, l a  premiére vient en tête 
avec 85p. 100 des importations. 

REVUE DES PUBLICATIONS FRANCAISES 1 

L'hydrure de oaloinin poor Iti préparation de  I ï i y -  
drogène. - M .  G. JAUBERT (Comptes rendus de 2'Academie dea 
sciences d u  26 mars  1906). JI. BIoissan a montré que le cülcium 
mtrtalliyue, divis@, absorbe chiiud une  niolécule d'hydro$nc 
pour t'ormcr l 'hydrure de  calcium Calle, qui,  au  contact d e  l'eau, 
se décompose avec dFgagcinent d 'hyr l roghe ,  de même que le 
carbure de c:alciiiiri donne de I'acktylkne. 

1 kilogr. d'liytlrure de calciuni pur  d k p g c  1.143 litres d'hy- 
drogène. Lü fabrication industrielle de  I'hydrurr: de  calciuni se 

(1) Les échantillons choisis titraient jusqu'à. 90 p. 100 e t  plus de phos- 
phate de  chaux. Les livraisons se faisaient sur garantie de 80, 75. ~ L J .  65 
et 60 p 100. Le prix du 80 p. 1 0 0  a atteint jusqu'a 130 francs la tonne. 
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divise en deux phases : i0  la fabrication du c.alciurn métallique, 
qu'on obtient par  électrolyse d u  chlorure de  calcium fondu. Pour 
c,n prkparer In0 kilogr. en 24 heures, il faut  une  énergie électrique 
de  20 volls et 7.500 ampères ; 2 O  la fabrication de l'hydrure de 
calcium, qui corisiste à chauffer le calciurn dans  des corriues hori- 
zontales, dans lesquelles circule de I'hydrogiine gazeux que le eal- 
cium absorbe. 

L'hydrure dc calcium industriel se préscrite sous forme de 
morceaux irrbguliers, poreux, blancs ou gris,  très durs ,  insolubles 
dans les dissolvarits ordin;~ires, auxqili:ls M .  Jaubert  a doiink le 
nom d ' h y d l d i h s .  Ces morceaux contit:nnent 90 p. 100 d'hydrure 
de calciurn pur  et peuverit d é p g e r  1 rriètre cube d'hydrogène 
par  kilogr. 

Cet hydrure de calcium est dhj& employé pour le gonflenient 
des ballons, soit qu'il s'agisse de  gonfler à t w r e  u n  ballon, soit 
qu'on ait l'intention de regonfler, cn cours de routc, sans attcr- 
r i r ,  u n  ballon dont la  force ascensionnellle est devenue insuffi- 
sante. 

Avec l'hydrolitlie, on poiirra se dispenser, pour le gonflerneni. 
des ballons rriilitaires, du  nialériel ericnrnbrant qu'on est oldigé 
d'employer s u r  le champ de bataille pour transporter I'hydro$me 
nécessaire remplir les ballons. 

Domiage dn iiiti-uaaphénul. - M. L.  IJEM.41RE (Bull. de 
la Soc. chirnique du Nor11 d e l a F ~ a n c e ,  2905, p. 64) .  -- Le prochdP: 
qu'emploie l'auteur est celui qui fu t  iridiqué par  M. Cl;~usei., 
coinrne méthode gén6r:ile d e  dosage des cornposés renfcririant le 
groupe nitroso. 

II est bas6 s u r  l'observation de Spitzer qu'en chauffarit l6gki.e- 
ment une solution de phénylhydrazirie et d'un nitroso tlaris 
l'acide acétique cristallisable, il se dégage de l'azote en quantité 
correspondant à 2 As! pour 1 - 4 ~ 0 .  

La réaction peut s'exprimer schérriatiquerneiit de  la mariikre 
suivante : 

R .  AeO + C6H5?Sz. AzH2 = R. Az + C6H6 + H Z 0  + Az2 

Mode opiratoire. -- IA: nitrosophénol nous était. fourni sous In 
forme d 'un produit brun,  généralement assez humide et conte- 
riarit dcs quaritités variables d'irnpuretk niin6rales provenant des 
chactifs employés à sa prirparation. .4fin d'obtenir u n  écharitillon 
aussi moyen que possible, le produit est riiélarigt! au mortic.r ; 
on en prklève ensuite une prise d'cssni de Sgr.5, qu'on broie, ii 
l'aide d'un gros agitateur, dans  la capsule qui  a servi à la p é e ;  
on verse peu peu I'iicide acétique, de façon à faire une pàte ; on 
épuise le rCsidii, jusqu'k ce que le liquide d'6puisement soit inco- 
lore. Les liquides sont ensuite portés à 100cc. avec de l'acide 
a d t i q u e  cristallisable. 
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On opère le dosage s u r  SOcc., correspondant à. O p 5  de  matière. 
L'auteur se sert d'un appareil fornié par  u n  ballon de verre 

de 200cc. environ, fermé par  u n  bouchon à 3 trous. Ce bolichon 
est traversé p a r  : i0 uri tube arrieriarit un  couraiit de CO2 ; 2O un  
entonnoir à brome, dont  l'ouverture supérieure est fermée p a r  
un bouchon traversé p a r  u n  tube.  Ce tube corniriunique, g r k e  à 
unT,  avec la conduite d'arrivée de C O Z ;  entre ce T et le ballon se 
trouveiin robinet; grfice à ce dispositif, on peut soit faire passer 
lecourimt de COP directenient dans le ballon en fermant le  robinet 
de I'mtonnoir B brnme et en ouvrant l'autre rohinet, soit, au  con- 
traire, faire arriver le gaz h travers l'entonnoir à brome en 
ouvrant le premier robinet el feriiinrit le druxièirie; 30 un dernier 
tube p ~ r t a n t  du ballon et comiiiuniqu;irit avec un  rkfiigtirant 
ascendant destiné ;L condensw les vapeurs et h refroidir le gaz. 

Ce rkfrigbrant est en coiniriunication avec un appareil I h p r é  
destiné & recueillir l'azote et  contcnnnt une solution de potasse 
(1 p. de KOB pour 2 p .  d'eau). 

11 est bon d'intercaler un  tube à mercure (celui de hlaquenne, par 
exerriple) entre le rkfrigérant et I'absorbeur, afin d'éviter les ren- 
t r k s  de liquide dans l'appareil. 

On introduit dans le ballon 20cc. d e  l a  solution de nitroso- 
phénol et 20cc. d'acide acétique cristallisable ; on fait passer le 
courant de CO9 d'abord dans le b;tllon, puis dans la boule à brome, 
afin de chassrr tout l'air qui  s'y t rouvc;  au bout d'un rnomcnt, on 
relie le réfrigérant h l'appareil contenarit 1 : ~  potasse ; on fait passer 
le gaz doucement, jnsqu'h ce que  tout l'air soit chassé, c'est-h- 
dire jusqu'h ce que  le gaz soit ;ibsorl)é entipirerncnt ; on introduit 
alors daris I'eritoririoir à broirie Scc. de phhylhydraz ine  rnklangée 
A40cc. d'acide acktique, et l'on ch:~uffe légéreinent, jusqu'à ce que 
le gaz soit complEtement absorbé. L'opération est conduite du  
reste comme u n  dosage d'azote ordinaire. On fait arriver le gaz 
dans I'Cprouvette jaugée ; on porte sur  In clive à eau, et on lit le 
volume gazeux. 

Les resultats peuvent se ca lc i i l e rd ' apr?~  la foriiiule : 

3000. d . V (b-w) 
AaO p .  100=, , 

rbO.28 ( 1  + a p)  

Y .  Volume d'azote obtenu. 
W.  Tension de la vapeur  d'eau + terision de la vapeur  de 

be~izine en iriilliiri. de iiiercure # l a  température t .  
p .  Poids de  la subs tmce  ;inalys+e. 
d .  Ilensité absolue d c  l'azote. 
b .  I'ression atmosphSrique. 
3000. AzO (30) x 100 (pour rapporter à. 100 gr.). 
28. ,422. 

Pour le uitrosophénol, cette forniule peut s'exprirrier ainsi,  en 
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opErant sur  O,5  de substance et en remexlant le volunie à 00 h. 
l 'aide des tables. 

AzO p. 100 = 0,333 X V'J (b-w) 
A z 0 . C 3  t 1 4 0 H  p .  100 = 2.449 X Vo (b-wj 

Dosage volirmétrique de l'acide urique pmr l'iode. 
- $1. Ri)KCllESE (Extrai t  d 'une cornniunication fnile à. ln So- 
ciété de  pharmacie d e  Paris  dans  sii seance d u  7 mars  1906). - 
RI. Ilorichèse propose de  doser voluniétr~iqucrnerit l'acide urique 
en utilisant la propiiétc:' que possi'de ce corps d'6tre oxydé par 
l'iode et en opérant dans un  rnilicu rendu alcalin par le borate de 
soude, le bicarlioriate de potasse oir le b ica rhna t i :  d'arnmo- 
n i q u e ,  c'est-a-dire p:ir un  c:orps n'exeqaril  iiiii:üne action sur 
l'iode. 

Dans les essais qu'il a faits, M. Ilonchèse s'est servi d'acide uri- 
que cristallisé, livré comrnc p u r  par  le corrimerce et repurifié 
par  plusieurs cristallisations d m s  S041LL, suivies de prkipita- 
tions par  l'eau distillke. Dts poids variables d'acide urique ont 
ét6 dissous dans l'eau B la faveur  d ' u n  lbger e,xcès de soude ; 
ces solutions, 1égi.rerrieiit acidifiées par  l'acide acétique, ont  kt6 
additionnées de  borate de soude, jusqu'k réaction franchement 
alcaline ; on y a ajouté alors goutte à goutte une  solution déci- 
normûle d'iode, jusqu'à coloration bleue de I'ernpois d'amidon 
ajout6 comme indicateur. Ces divers essais ont prouvé que, 
en adiiiettant que 1 cc. de solution dkinorniale  d'iode corresponde 
à Ogr. 0084 d'acide urique, les chiffres obtcnus sont Fi peu près 
les r n h e s l  quel que soit le dr:grtl de diliilion des soluliorisd'acide 
urique. 

Pour appliquer k l'urine ce procéd6 de dosage, il est indispen- 
sable de separer préalableincnt l'acide uriquo d'avec les substan- 
ces qui  pourraient réagir s u r  l'iode. lia précipita.tion sous forme 
d'urate d'ammoniaque est le mode d e  séparation qui  a paru le 
plus  commode à M. Roric.hése. Ilopkiri avait proposé de précipi- 
ter  l'acide urique à l 'élat d'urate d'arnnioniaque eri additio~lnarit 
100 cc. d'urine de 200 gr. de chlorhydrate d'ammoniaque et lais- 
san t  en contact pendant deux heures. M. RonchcSse a obtenu une 
précipitation inalrima dans le niiriiinuin de  temps en ajoutant B 
100cc. de  la solution tl'acidc urique 15 cc. d'ammoniaque et 
13 gr .  de chlorhydrate d'arnrnoriiaque. hléine dans les conditions 
les pliis favorables, il reste toujours, dans  les 120 cc. de liquide, 
nne quantité d'acide ur ique voisine de Osr.OO1. 

Voici donc conirilent opère M. Ronchése : il prend 400 cc. d'u- 
rine, qu'il additionne de 15 cc. d'ammoniaque et de  25 gr. de 
chlorhydrate d'ainmoniaque ; aprks u u  contact d'une derni-heure, 
il filtre et il lave le précipité sur  le filtrc avec une solution aqueuse 
contenant IliOcc. d'ammoniaque et 150 gr.  de çhlorhydrate 
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d'ammoniaque p a r  l i t x  d'eau ; i l  met le precipité en suspension 
dans 300cc. d'eau ; il le dissout en ajoutant d~ l'acide acétique 
dilué; il ajoute alors soit un  mélange de bicarbonate dc potasse 
et de borate de  soude jusqu'S réaction franchement alcaline, soit 
20 cc. d'une solution saturée d e  ces deux sels ; il ajoute ensuite 
goi1tt.e 2 goutte une solut.ion dk inormale  d'iode, jusqu'à ce 
qu'une dkolorat ion rii«ins rapide de l'iode indique la fin pro- 
chaine de la reaction ; à ce inoinent, il +joute quelques cc. d'eau 
amidonnée, et la liqueur d'iude est ajoutée ensuite jusqu'a colo- 
ration bleue du liquide. 

Soit n le norrihre de cc. de solution décinormale d'iode versés, 
la quantité d'acide ur ique par  litre est 

M .  Konchése a comparé les résultats obtenus par  cette méthode 
avec ceux donnés p a r  le dosage à l'aide du procédé de Sal- 
kowsky-Ludwig, e t  les chiffres sont k peu prés concordants. 

h l .  Ronclic\.se il dos6 l'acide urique s u r  des urines albumineu- 
ses, contenant de Ogr. 30 B 2 gr. d'alburiiine par  litre et sur  une 
uririe rt:ndue forterrierit a1burniric:ust: par addition de bliinc d ' a u f ;  
il a opéri: avant  e t  après coagulation de l'albumine, et il a obtenu 
des r k d t i i t ~  ne difl'érnnt que dans des limites tri% faibles (0gr.01 
en plus ou en moins). 

DoRRge de I'aeiditk volat i le  d o  vin. - M. R. SAI;NIER 
(L'OEnophile de mai  1906, p. 247 ) .  -L'auteurt:fTt:ctue la distillntion 
du vin dans uri 
appareil spécial 
représenté dans 
la Ligure ci-con- 
tre. 

On place dans 
le ballon ext6- 
rieur 200 à 300 
cc. d'eau distil- 
lée neutre, et, 
dans le tube iri- 
tirieur, IOcc. 
&vin ; on porte 
ensuite S l'ébul- 
lition; la va- 
peur vient b u -  
boter daris le vin et  entraine les acides volatils ; u n  brise-riiousse 
mobilz, conipos6 de  deux disques riii:talliqucs perforks et ktarnés, 
relitis par  une  tige centrale, eirip&ckie le v in  d'6tre entraîné. I k  
cett,e manière, on n'a p a s  hesoin d'ajouter de tannin a u  vin.  Il 
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y a intérêt à éviter cette addition: car le tannin p u r  du com- 
mercc1 donne lin tlépçerrient d'acides vol:itils qui  n'est piis 
ni.gligcühle. 

Au lieu de mettre de l 'eau 'dnns le ballon exterieiir, on peut 
mettre une solution de chlorure de  calciuin bouillitnt à 120° : on 
recueille 4.0 A 50 cc d e  riistillüturri, dont  on détermine l'acidité. 

Réaction de SchlagdcnhaaTiea ponr caractfxiscr 
ln magnésie. - M. GRIJIRER'I' (Extrait  d'une coniiiiuniciition 
fai te  à la Société de pharmacie de  I'aris d a n s  sa séimce du 
7 f h r i e r  l! lOt i ) .  - En 1878, 41. Sch1;lgdmh;iufI'en a proposé de  
caractrriser les sels de magn6sir:par la coloration roiige;llre qu'ils 
dniirieiit avec l'liypoïodite de  soude ; pour préparer cet hypoïo- 
dite, on ajoute de l'iode tlaris ilrie solution de soude k 2 p. 1130 
jusqu'à ce que le liquide se colore en jaune d'or. 

Ce rbactif est instal~le  et  se  transforme en iodure et en iodntc 
de sodium ; on doit donc le préparer au inorrient du besoin. 

11 est plus simple. d'aprés M. Grimhert, dc vcrser dans la solu- 
tion magnésienne, d'abord de  l'iodure d e  potitssium, puis goutte 
à goutte lin hypochloritc. 1,es tlnscs d c  ccs deux rnrps viiiient 
suivant la teneur d e  la soliilion en niagnksie. L'iodiire de potas- 
sium peut être ajout6 en excés saris incorivéiiierit, mais il n'rri est 
pas de m h e  de l'hypochlorite, u n  excès de  ce corps pouvant 
faire disparaître le prkcipitii. 

l'our les recherches courantcç, on prend 10 cc. de In solut,ion h 
essayer, qu'on additionne de 5 cc. de  solutioii d'iodure de potils- 
siuin & 10 p .  100 et d e  2 ;L 3 p u t t e s  d'hypochloritc de soutle; 
s'il y a de  l i ~  ningnésic, on obtient n n  précipitb flotoriiicvx. 
rouge l)riin, semhlahle ;in scsqiiioxyrle de. fer. 

II est indispensable t l 'opker  eri milieu neutre ou légèrement 
dcaliri ,  la ii1oi11dr.e tixce d'acide eiiipSctiant la préc:ipilaliuri. IJri 
grand exchs d'alcali produit le inémc rksultat, ce qui fait q u ~  la 
réaction (Ir: Sch1ngerih;~iifTen ne peut étre considCr6e comiiie sur- 
fisamment sensible. 

R I .  Grimbert a tenti: de rechercher si Ic procédé o1)tenu étiiit 
de I'hypoïodite de mügnésiuin, niais il s'est trouvé en préspnce 
d'un corps très iristable qui,  pa r  des lavages à l'cüu distillée i 
froid: se  tlkornpnse en indiire et iodat,e de inagiiRsiiiin, et finale- 
ment on n ' a  plus q u e  d e  l 'hydrate dc magnésie. 

La ri:actiori d e  Sctilag~leriliauf~eri rie se  piwliiit ni avec les sels 
de lithine, ni avec les bases terreuses ; elle peut ètre utilisée 
comme réaction de  contrûle, mais ellccst nioiris sensible, qiie celk 
qui consiste à prkcipiter la iiiagnésic à l'c'tat de phosphate mi i io -  
niaco-magnésien. 
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REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 

Métbrrrle @impie  ponr i e  ~ o N H ; ; ~  ~ p p r o ~ i 1 1 1 ~ t 1 P  d e  
I'eoide borique.-MM. CECII, II. CItlBR et F.W.F. AKNALI). 
(The Anal:yst, 1906, page 14.7). - Cette riiétliode est kiasée s u r  la 
coloration produite par  l'acide borique sur  un papier de curcuma 
préparé coriinie suit : on prend 2 p:irties de ciircuina et 2 par- 
ties d'aciile tartrique, qu'on firit digérer ii chaud dans 100 vo- 
lumes d'alcool 4 80°, jusqn'h ce que l'acitle tartrique soit dis- 
sous; la teinture airiiii obtenue sert B trcniprr du papier non 
collé, asscz épais, qu 'on fait sécher k l'abri de  la lumière. 

[in papicr ainsi pri'parP rloririe, d m s  cles soliitions conr.ent.rées 
d'acide borique, une coloration rose forici:, qui est encore appn- 
reiite lorsque la solution contierit 2,s  pour 100.000 d'acide bori- 
que. 

Pour obtenir les meilleurs r6siiltats, il est cependant nécessaire 
d'observer quelques précautions: le p:ipicr doit Ctre conservé h 
l'abri de la 1uniii:rc; l'addition rl'llC1 B la solution à cssilyer 
donne une sensibilitf: plus grande, inais on ne doit pns dkpasser 
la proportion de 2 p. 100, si l'on \-eut h i t e r  que le papier r6ac- 
tif charbonne. 

Voici la niariière d'opérer: 
Luit. - Prendre 5 cc. de lait et les rnc!langer avec 2 cc. d'alcali 

norrnal; évaporer à siccité, puis  incinérer ; ajonler aux  ccndrcs, 
qui n'orit pas besoin d'Btre cornplktement blanches, 2 cc. d'acide 
normal, puis arnerier aux voluriics de 5, 10, 20, 30 cc. ou plils en 
ajoutant une solution à 2 p. 100 d'lIC1; trerripcr dans la solution 
une bande du  papier réactif mesiirant 5 cent im.  de longueur 
sur 1 centim. de largeur.; f;lire s6cht:r In bande A. 1'ohr.uri t,K et, 
A une teinp6rnture rriodh-ke; si  le papier donne une couleur rose 
fonc6, on dilue la solution jusqu'à ce qu'on n'obtienrie plus de 
coloration. 

Pour étre certain du degré de  sensibilité di1 papier, on fait les 
mèrnes essilis en prcnnntun lait exernptti'acide boriqueet en I'ad- 
ditionnant d'un volunic corinu d'iine solution 5 10 p. 100 (le cct 
acide et opkrant comme plus haut.  

Ueuwe et crème. - On ophre comiiir. ci-dessus, mais la sol ution 
des cendres proveriant de 1 gr. de heiirre ccintc:narit 0,s p .  100 
d'acide horique doit étre rlilri6e mille fois, et celle pro\ ennnt d e  
1 sr .  de crèrrie coritonant Ogr.25 p.  100 d'aride horique ne  doit 
6tre dilueo que 300 fois. II est nécessaire d e  faire coiiiparative- 
nient des iissais avec u n  beurre  ou une crème types, auxquels O P  

a ajouté une proportion d6terniinée d'acide borique. 
II. C .  
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Annlyse des manchons a incandescence. - S .  B .  
STILIJMLiN (The Analyst, 1906, p .  226). - L'essai se conduit 
comme suit:  cinq manchons sont brûlés à la manière ordinaire, 
puis on les brise en petits fragments ; on pèse et  on les attaque 
p a r  SO'IIx dans  jine capsule (le platine; 1':icitlc est kvaporé ; on 
répète cette d i p t i o n  el I'tivnporntion au moins quatre  fois. Lors- 
que la masse est refroidie, on la traite p a r  l'ean froide; la solution 
ohtenue est filtrée si cela est. nécessaire; s'il reste u n  rksiriii insn- 
luble, ori le fond avec d u  bisulfale de  potiisse; on dissout le pro- 
duit obtenu dans I'eau, et l'on , j o u t e  cotte deuxikrne solution & la 
premikre; on précipite par  le s i l fhydrnte  d'ammoniaque ajout6 
en très 16ger excès, et le précipité, réurii su r  u n  filtre, est lavé 
avec de I'eau contenant un peu de sulfhydrate d7ammoni;iquc; le 
filtratum coritierit la chaux et la r r iapésie ,  qu'on peut sépnrer 
par  les mc3hodes usuelles, n p r k  avoir chriss6 TI'S par  l'ébullition, 
e t  aprEs filtratiori pour enlever Ic soufre. 

Le prkcipité coritierit les liydrales d'oxydes de cériuiii, de llio- 
riurn, de lanthane, de zircone, d'aiurninium, de didyme et d'yt- 
trium ; or1 le dissout dans HCl dilué avec de l'eau ; on porte la 
solution h l'ébullition, et l'on %joute h celle-ci urie solution diluée 
d'hyposulfite de soude: on fait l~ouillir  peridarit une heure, puis 
on laisse déposer pendant douze heures au  moins ; au  bout de ce 
temps, on filtre le prkcipit,i:; on a alors un prkcipitk A et un filtra- 
turri B. 

Pricipité A .  - Celui-ci conticnt les oxydes de thorium, de air- 
conium et  d'aluminium ; on le dissout dans 1ICI; on filt,re afin de 
séparer l'irisoliible; celiii-ci est fondu avec du hisiilfate de po- 
tasse ; aprhs rofroidiss~rnent,  on tr:iitc lc produit de la fusion piir 
l'eau froide ; on précipite celle-ci par  I'arrimoriiatpe ; on sépitre 
p a r  le filtre le précipité, qu'on redissout dans  I X l  ; cette dernière 
soliit,ion i:st rkiiriie à la premifire; on ajoute nu rnblange dr:s rlciix 
solutions chlorhydriques: u n e  grande qiiantitk d'acide oxnlique ; 
or1 porte à l'ébullition pendant 5 riiinutes; or1 laisse au repos rien- 

& .  

dant  douze heures a u  moins et l'on filtre : 

Précipite. - ICst 
lavé avec de l'eau 
froidc, séch6. calcin6 
e t  pesé cunime 

ThW. II n e  donne 
aucun spectre d'ab- 
sorption. 

Tl102 

b'iltrntum. - ICst traite avec un exces d e  
soude caustique, puis porté i l'éhullition pen. 
dant  dix niinutes; on  filtre et on lave avec de 
I'eaii rliaiiile. 

Prkripiik. - St5eliO. 1 Filwnturn. - *cidifit 
calciné e t  es6 & l'étal 
de ZrW. $ ne donne 
aucun spectre d'ahsorp- 
tiori. 

Zr02 

avec HCl ; puis prc'cipitc 
pa r  I'ariirnoniaque; on 
l'ait bouillir;  mi filtre ; 
on  lave et l'on @se & 
I'dtat de A l W  Aucun 
spectre d'absorption. 

A I ~ O ~  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IiEltratum B. - Celui-ci contient les oxydes de  cérium, d'yt- 
trium, de lanthane, de didyme et un peu de thorium. L a  solu- 
tion est précipitke pilî I'a.rnmoninqiir: ; on lave le précipitk s u r  
le filtre avec de l'eau froide; or1 le redissout d a n s  H CI, e t  la solu- 
tion est traitée par  u n e  solution diluée d'hyposulfite de soude, 
qui donneun précipité s'il existe de 1 i ~  thorine. Celui-ci, rerlissous 
dans IIC1, est ajouté ;2 la solution du précipit6 A. Le filtratum 
est précipité par 1'aminoni;ique; le précipité, réuni s u r  un  filtre, 
est lavé A l 'eau froide; il est ensuitc rcdissous dans SOiHs; on 
enlève l'excès d e  ce dernier par  évaporation et calcination; le 
résidu nbtenii est dissniis da ris I'eaii froide. Cette solution est 
maintenant traitée avec urie solution sitturée de sulfate de potasse, 
et le pri:cipité, 14urii su r  un  filtre après uri repos t lequatreheures ,  
est lavé avec urie solution de sulfate de potasse. 

filtratum. - On l'acidilie a,ec 
1ICl ; on fait bouillir ; on précipite 

et pesk comme par  l'acide o d i q i i e  : on filtre ; on  
C i O z  11 no d o n n e  lave : o n  sbchr et l'on calcine. Le 

Précipili. - Est dissous dans HCI d i lué ;  o n  Filiratum. - 
ajoute d~ l'acide oxalique ; on Liltre ; on miche et On ajoute une 

pas de spectre / residu, dissous danq l'acide nilrique, 1 

l'on calciric:. Le résidu est dissous daiis IICI ; on  prk- 
cipite avec la soude caust ique;  on sature la solution 
de c:lilnre gazeux ; o n  filtre ct cm lave hieri. 

d'absorption. 1 est divisé e n  deux parties. 
- l 

solution diluee 
de soude caus- 
t.ique ; [in filtre ; 
le précipite est 
lave. séche et  

Dosage volumétrique des cyanaaes. - -4. CCMMING 

CeOs 

ET ORME MASSON (Chemicnl News, 1906, p. 5). - Un volume 
sonnu de la solution est d'abord titre 11 froid avec u n  acide titrC, 
en elriployant cornnie indicateur le rouge congo ou le m6thyl- 
orange; le chifïre trouvé p a r  ce premier titrage donne la quan- 
tit6 de  carbonates, ce corripsi: iIlanl toujours coritenu dans les 
solutions de cyanale : 

On ajoute ensuite un excès d'acide titré; le liquide étant port6 

Essai du di-  
dyme a u  moyen 
du specttoscope. 
Une bande noirc 
montre :que le 
didyme est; prb- 
sent. 

DPO' 

On ajoute de 
l'acétate d'ammo- 
niaque, et l'on 
iiltre ; le précipité 
est trailé par de 
l'iode métallique. 
Le lanthane donne 
une coloration 

bleue, mais pas 
de spectre. 

LWB YP03 
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h I'6bullition pendant quelques miniitcs, le cynnüte ecit détruit 
suivant  l'éqiiittion suiviinte : 

K C h O  + BHCl + IL" O KCl + A Z I I q L  + CO2 

Le liquide est refroidi, et I'excks d'acide est déteririin6 I'uitle 
d'urie solution alcaline ; l a  quantitk d'acide einployé permet de 
dtJterrriiner I ~ L  proportion de cranirte. Coriiiiic contrùle, on peut 
doser 1'arrirriorii;que Soririéç en Si~isant bouillir le liquide pendaiit 
quelque temps avec un  excès de solution titrée alcaline et  titrant 
ensuite l'excès de  celle-ci. Cette rnéthode donne d e  bons résul- 
t a t s ;  s'il existe du cyanure, on le détermine a u  moyen d'une so- 
lutinn d e  nitrate d'argent. 

Les ferrocyanures en petites quantités ne modifient pas les 
1.6sult;Lts. 

Les solutions titrées A employer doivent ètre diluées, car autre- 
irierit les solutioris acides concenlrées aaisseril à froid sur  le cya- 
nate et rendent le titrage direct trks incertain. 

EI. C .  

Dosage de l'acide phosphorique des soperphos- 
phates soluble alans le citrate. - OTTO SEIU (Zeits- 
chri[t fir nnn lg t i s ch~  C h ~ m i a ,  juin 1905). - Kn Helgique, les 
superpt iosphaks surit presque toujours veridus d'après leur 
tent:ur en acide phosphorique soluble dans le citrate. La 
méthode officielle de  Peterrriann est  t rop  longue pour les usi- 
nes. D'après I':iut,eur, on obtient, par le procédé suivant, des 
rC.;ult;its qui concordent à pcu dc chose p r h  avec ceux que 
tlorine la  rrkthode de ~ e t e r m à n n .  

On mélange avec pricitiition, d ï n s  un  vase de BohSrne, 20cc. 
de SO'Ila concentre! avec 80cc. d 'eau ; on  t r i t ~ i r e  2gr.J de super- 
phosphate dans  un  petit rriortier avec iOcc. de ce uiélange; ou 
verse le liquide dans un h l l o n  de 25Ûcc. ; on rbpéte ce traile- 
ment 3 f o k ,  e t  l'on entraîne le superphosphate avec le reste de 
l'acide sulfurique; on agite pendant  2 / S  heure dans un appareil 
h agi tateur ,  on refroidit ensuite le ballon ; on complttc au trait 
avec de l'eau distillée ; on filtre, et l'on dose l'acide phosphorique 
à la manière ordinaire par  la mixture magnksienne dans 50cc. 
du filtratum. C .  F. 

Appareil pour determiner l'absorption de I'am- 
moniaqne par la terre. - MM. \li0111"ïM..2N9 et PH. 
SCHNEIDER ,Chemiker Zei t . ,  2903, p.  810). - Cet appareil a 
pour but de montrer la propriCté que possède la terre d'absorber le 
gazamnioriiac. Avec une petite modification, l'appareil peut ser- 
vir  pour le dosage des gaz et  en particulier d u  gaz ammoniac 
absorbé p a r  la terre. 
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A cet effet, on se  sert de  3 tuhes A et l'on peut faire 3 analyses 
à la fois. Ces 3 tubes sont coristruits de  telle façon que chacun 
présente un  tube intérieur gradu6, entouré d'une enveloppe en 
verre qui ser t  
comme rbfrigérerit 
et fis6 en hau t  et 
en bas par des bou- 
clions en caout- 
chouc. A la partie 
supérieure, les tu- 
iles g rnd i ik  pnr- 
tent des robinets 
en verre ; daiis le 
lias, ils sont ou- 
verts et treiripenl 
dans le rnercurc 
des vases il. Les 
b o u c h o n s  d ' e n  
haut sont pourvus 
de therrnoiriétres 
places entre les 
cri veluppes et les 
tubes aradués. 

Les tubes sont 
fixes s i r  urie planchette verticale ; l ( ~ s  vases S mercure peuvent 
Ptremanceiivrés dans  le seris vertical, g r i c r  aux vis en bois C .  

A In partie supkricure, chaque tutie est pourvu d'un autre  robi- 
net. reliC au  tube p a r  un  caoutchouc . ces 3 rol inets  à 3 voies D 
coniinuniouent entre eux Dar des t,iibes cn cnnutchouc. Le caout- 
chouc E conduit à la t rompe & vide. a u  moyen rie laquelle on peut 
remplir avec d u  inercure l'iritérieur des tubes gradués A. P a r  le 
caoutchouc F, or1 introduit le gaz ammoniac-provenant de la 
distillation d'une solution aqueuse concentrke d 'ammoniaque;  ce 
gaz passe d'abord en G sur i a  c h ; ~ u x  pour ètre desséch6. ~ ' e x c é s  
d'ammoniaque est élirniné p a r  Ji. P a r  le cnbutchouc H, arr ive 
dans les enveloppes u n  courant d'eau froide, qui sort par  lecaout- 
chouc 1. Le mortier- en acier K sert ii faire des petits blocs de  
terre L cylindriques et du  poids de 5 gr .  

Avürit de se se rv i r ,  de  I'üppareil, or1 prcipare d'abord les petits 
hlocs ; on les dessèche dans  1'Etuve à 1100 et or] lesconserve dans 
un dessiccateur. On remplit les tubes grariuEs avec du mercure, 
ofin de chasser corripléteinent l 'a i r ;  en tourriarit les robinets 
d'unc certaine façon, le niercure est chassé par  le gaz ammo- 
niac, et le niveau intérieur et exlérieur du k c r c u r e  est amené 
au z6ro ail rnoyen des vis C ,  après  avoir ol)tenu la température 
d'observation de ISD p a r  les réfrigkrants. 

Au moyen d'une pirice à creuset, on introduit avec pr6caution 
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les petits blocs à la partie irifër-ieure des tubes reinplis de gaz 
ariiirioniac. Suivant la force d'absorption des terres employées, 
le mercure rnonte. plus ou moins daris les t,ubes. 

Si l'on introduit dans les tubes différentes sortes de tcrres, par 
exemple des terres sableuses, 4aiscuses et ferrugineuses, on ? voit facilement la différence cl iictiviti: d e  I'al~sorption : dans 
les terres sableuses, le iriercure ne ~ i ~ o r i t e  pas  ; dans les terres glais- 

"'lileUSf2E seuses, le mercure monte uri peu ,  et, danslesterres  ferru,' 
et vépi:tales, oii observe urie ascension trks pronoricée du nier- 
cure. L .  G. 

Dosage du mercure et de l'iode dans les savons 
antiseptiques. - BI. A .  SEIDELL (Juur.7~. LLTILCT-. d e m .  S o c i ~ l y ,  
1906, p .  73). - C'ne quantitc! pesc!e d u  savon est dissoute dans 
environ 100cc. d'alcool ?i 950 ; cette solution est acidifiée avec 
3 à 4 cc. d'FIC1 concentré et chnuffé ; on Goute  de  l'eau h diver- 
ses reprises et par  petites portions, jusqu'k ce qu'on obtienne 
une solution limpide; on agite, et les substances non dissoutes 
sont skparkes par  le filtre. On fait passer pendant urie heure dans 
le filtratu ni u n  courant d 'H2S ; le précipité tle sulfure de mercure, 
fillrk sur  u n  creuset de Gooch, cs1 st:ché, puis pesé. On ne peut 
pas, pour cette filtration, employer la succion tant  que le sulfure 
n'a pas été lavé plusieurs fois avec de l'alcool à 950, car, tant que 
celui-ci contient des matières grasses, il passe facilerrient au tra- 
vers du filtre. Le filtratum et  les eaux de lnvnge sont coricentrEs 
au bain-riiarie h environ 1 ; ~  rnoitik du  volurne initial ; on ajoute 
de l'eau pour rerriplacer l'alcool chassC par  h i p o r a t i o n ,  et la 
solution est refroidie ; les acides a r a s  sont sépares par le filtre ; 
Le filtraturri est trarisvasé dans uri eritoririoir k décantatiori; l'iode 
est mis e n  libertë par  l'addition de quelques gouttes d'acide 
nitreux et est sEparC! au  moyen du  chloroforrrie, puis titré avec 
une solution d'hyposulfite de soude. 

L'acide nitreux est préparé par le traitement d'un mélange à 
parties égales d'amidon e t  d'acide arsénieux (10gr .  par exemple) 
avec 1% cc. d'Az0311 (1) = 1,3) et  recueillant le gaz dégag6 dans 
200 cc. de SO4Ii2. H .  C.  

Réaction colorée permettant de distinguer la 
quinine de la quinidine. - M. TRALAPATANO (Bulletin 
depharmazieet de chimie de Roumanie de septenibre et  octobre 1YO5). 
- On sait que l'acide trichloracétique ser t  à précipiter les alhu- 
mines dans l'urine ; il prkcipite égalernent quelques bases orga- 
niques, entre autres la quinine et  la quinidine, mais certains 
caractères permettent de distinguer l 'un de  l'autre ces deux alca- 
loïdes. 

Si l'on prend d e  la quinine,  qu'on la transforme en chlorhy- 
clrate et qu'on la  dissolve dans  l'eau ; qu'on prenne 5 cc. de la 
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solution ainsi oliteniie et qii'on les additionne de  5 cc. d e  snlii- 
lion aqueuse d'acide trichlnract~tiqiie ail cinquikrni:, il se forrne ti 
froid u ~ i  précipite hlaric ; si l'on filtre le précipité, qu'on le s k h e ,  
qu'on l'introduise dans un  tube k essais e t  qii'on le chauffe diins 
un bain de paraffine à une températ,ure de 95 à I l Y ,  urie parti13 
du précipith se dkoinpose en chloroforme, qui se volittilise, et le 
reste se colore en rouge clair.  

Avec la quinidine, le même précipité se forme, mais il reste 
blanc lorsqu'il est chaiiffb. 

 auteur-a entrepris des recherches pour étudier l'action de 
l'acide trichloracétique sur  d'autres bases orgitniques. 

locendie causé par réaction chinniilrie. - hl. H. 
NAM1.AS (Ann. Soc. chim. Milan, 1905, p. 293). - La rbaction 
Pnergique produite par  la glycP.rinr: ii 280-300 i3 sur  le  permnn- 
ganate de potasse en cristaux donne en quelques secondes une 
vive flamme. Ce fail  ne se produit qu'avec la glycérine conceri- 
trée. Le permanganate donne, par  réduction, une inasse incan- 
descente de bioxyde de manganèse. L'incandescence persiste 
assez longtemps. L n  accident de ce genre a été constaté dans u n  
rnitgasin de drogucric dans  lcqucl un transvasernent de  glyctl 
rine avait amené ce liquide en contact avec u n  baril en bois rrn- 
ferniarit du permarig;tnate de  potasse. A .  U .  

Essai de 1~ pepsine-RIJZ. W. B. COWIE et W. 1)ICKSON 
(Phwmnc.  Joz~rvtnl, 1906, p .  221). - La réaction du  biuret, qu i  
consiste à. ajouter du sulfate de  cuivre et de l 'hydrate de potasse 

une solution de peptone, se produit avec une iiiterisité qui varie 
avec la proportion de peptone. Sur  ccttc réaction, les auteurs  
ont hasi  une rn6tliode pour la tl~t.ermiii;itiiin de la quantitk de  
peptone produite par  un kchnntiiion de  p r p i n e ,  lorsqiie celte 
dern ihe  est rnise e n  contact avec de l'alburriirie. 

IJne quantité d'albumine d ' c~ufs  coagulke représentant 2 gr .  
d'albumine sèche est triturée avec 10 cc. d'eau, e t  le mklange 
est transvasé dans une fiole jaugée de 100 cc. avec 10 cc. d'eau ; 
la fiole et son contenu sont placés au bain-marie pendant 50 mi- 
nutes ; au bout de  ce temps, on ramène & la température de  400, 
et l'on qjou1.e au  m6lange 0gr.25 d e  In pepsine k examiner  et  
25 cc d1I1CI K/10;  Ce rnditnge est. rriaintenii R la teni[iérature de  
40"enrlant Ic heures, e n  agitant au niniris une fois toutes les 
rlerni-heures ; au  bout d e c e  t,einps de  ch;~ufYe, on porte le inClange 

i'él~uliilion ; on refroidit, et l'on a i n h e  le volume du  liquide b 
20Occ. avec l'eau distillée; 10 cc. du  liquide précédent sont 
trait+ dans un tube à essais avec 1 3  grammes de sulfate de  zinc 
et Occ.2 de SWHZ dilué a u  quar t ;  on chaulfe l'ébullition, puis 
o n  refroidit rapidement, et l'on filtre; 3 cc. du filtraturn sont places 
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dans u n  t u b e  de Ness ler ;  o n  y a jou te  15 cc. d'eau et 1 cc. d'une 
solution d e  sulf;ltc de cuivre  à 0,s p. 100; le volunie  toti~1 dii 
iriélttnge e s t  po r l é  B 80 cc.  avec urie so lu t ion  i 30 p. 100 de 
soudc  cnust ique;  d 'aut re  p a r t ,  75 cc. d 'eau  son t  disposés dans  un 
secorid t ube ,  et urie solution de pe rmi ingnna te  de potasse (con- 
t enan t  Ogr 040 pa r  l i tre)  es t  versée  j~isqi i 'h  ce q u e  la coloration 
d a n s  ce de rn i e r  t ube  soi t  d e  m h e  intensité q u c  celle d ~ i  premiers. 

Le table,iii s u i v a n t  d o n n e  les résiilt.ats ob tenus  avec  deux échan- 
t i l lons  d e  pepsine,  e n  employant ln rn6thode pl-éckderitr:: 

BIBLIOGRAPHIE 

Les  Noaveiiut&s chimiques poor 1906, par C. POULENC, 
docteur ils sciences. i vol. in-8"e 314 pages, avec 203 figures 
(J.-B. Raillirre et  fils, éditeurs, 19, rue Hautefeuille, Paris) .  Prix : 4 fr. 
- h l .  Poulenc conserve dans son ouvrage le rliêrrie plan géuéral que 
les annees précédentes. 

Dans le premier chapitre, sont ranges les appareils de physique qui 
s'appliquent particulii'rement la chimie, comme, par excimpk, ceux 
qui sont destines la déterniinatinn des densités, des hautes tempe- 
ratures. etc. Signalons en particulier un nouveau dispositif pour la 
deterniination di1 poids spécifique des sulistaiices en poudre, les appa- 
reils de  deterrniriatiou rie la porositti des iiialériaux de constriiction, u n  
nouveau pyromètre thern~o-i,lectriqiie. 

Dans le second chapitre, se trouvent reiinis tous les appareils de 
manipulation chimique proprement dite et  dont la disposition est d e  
nalnre ë faciliter les opératious l o n y c s  et  fasliriieuses. On g 'trouve 
décrits de  nouveaux brilleurs A gaz, d'ingénieux rkgulateiirs de leinpi. 
rature, un nouveau dispositif de ferrrieiiire pour réfrigérants, e tc .  

Le troisirme chapilrr comprend les appareils d'electricilé en gi'- 
neral .  

Le quatrième chapilre comprend les appareils s'appliquant a l'nna- 
lyse. O n  y h u v e  des appareils tr6s sirriples pour le dosage d e  
l'oxyde de  carbone e t  de  l'acide carbonique, pour la déterminaiion de 
l a  viscosité des huiles minérales, pour le dosage de la biére, etc. 

Dans le cinquième et  dernier chapitre, sont classés les appareils 

Echantillon 2 
cc. de KMnO4 erigd! 

2 .1  
2 . 7  
3.5  
3 . 7  

Terrips de digestiori 

-. . - - - 

Gne heure . . . . . . 
Deux heures . . . . . 
Tc lis heiires . . , . . 
Quatre heures. . . . . 

Echniitillori I 
cc. rie KMrii)' exiges 

4 . 0  
5.0 
5 .  5 
6.0 
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intiressant la bactc;riologie, oii l'auteur décrit en particulier de nou- 
veaux types d'autoclaves. 

Précis de chimie piiysiqine~ par W .  Prim-ESCIJT, professeur 
de chimie a 1'Ecole nationale d'Agriciilture e t  de Médecine véttrinaire 
de Lima (I'eroii). 1Jn vol. de 231 pages (Jiises Hoiisset, edileur, Paris) .  
Prix : 6 francs. - Nous avons donne le compte rendu du T?-aite de 
Phlysico-Chimie publie il y a un  an par 81. I'oz7i-Escot. Le volume 
actuel est une mise au point. éIt!rrieril;~ire des iiriririt;es nouvelles de l a  
chimie théorique, qui forment, à l'heure présente, le point d e  départ  
de toutes les applications de la chimie, qu'elles soient du domaine de 
la chimie indiistiielle ou de la biologie et de la médecine 

Ce volume est divis6 en dix-sept chapitres. C h .  1 : Etude chimique 
de la maliére. Ch. I I  : S,ystérrie des poids atorriiques; notations et  for- 
rniiles cliirriiqiies. Ch. 111 : Mutle de 1'i:L;it. gazeux. Ch. IV : Classifica- 
tion des éliments. Ch. V : I'ropriétes générales d e  l'état liquide. 
Ch. VI : Lois générales des phenoniènes de dissolution, dc fusion et  
de solidificalion. Ch. VI1 : Proprietes génr'rales des dissolutions. 
Ch. VI11 : Détermination pratique des poids n~oléeulaires. Ch. IX 
Priiprik1.t;~ gi.neixlt!s rie i'étal solide. Cti. X : Iriflueuce de la cornposi- 
tion et de la constitiilion sur la propriété des corps : stéréo-chimie e t  
tantonjmie. Ch.  XI : Relations de la cliimie avec la lumière. Ch. XII : 
f'hénomhes thermo ehirriiques. Ch. XII1 : Mécanique chimique. 
Ch. X I V :  Vues rnodernes sur les propriétés de la niatii.re. Ch. XV : 
Loir i'ondariientales de l'électro-chimie. Ch. X V I  : Applications électro- 
chimiques. Ch. XVII : Les applications de  la théorie des ions. 

Par la seule inurnkration des titres des chapitres que nous venons 
de donner, on voit la diversité des siijets traités ; on peut. dire que le 
volume offre autant d'intérèt à l 'étudiant en chimie ou en médecine 
qu'à ceux ayant  déjà une instruclion solidement établie. 

Leseoulenrs, les  matières colon-trntes, les i~iordmnts 
en teintare, pai- H .  PÉciriim, prol'tsseiir d i ' i m l ~  nationale d'Arts 
e t  Métiers d'Aix. 1 vol. in-lti de 98 pagcs. avec 20 figures J . -B .  Rail- 
liere e l  fils, iditeurs,  19, rue Ilautefeiiillc, A Paris). Prix : I fr .  50. -- 

$1. Péchéun a Ctudié, dans  ce petit voluine de l'Encyclopédie techno- 
logique et  commerciale, l a  fabrication, les propriélis ,  les modes 
d'emploi des principales matières colorantes. 

11 a divise cette Ptiide en deux chapitres : les matikres colorantes 
naturelles et  les matiCrcs colorautes arLificiclles. 

Les matières colorantes nulurclles sont celles que la nature olfre 
toutes préparées et qu'une simple opiration phgsiqiie ou chimique 
amkne B un état  de pureté suffisant pour qu'on puisse les utiliser. Ce 
chapitre se d iv ise  en trois paragraphes ; 1 0  les matières colorantes 
d'ouigine minérale (oxydes, sels, e tc .  i ; 20 les matieres colorantes d'ori- 
gine vlgetale (bois dc  teinture, graines) ; 3 0  les matieres colorantes 
d'origine animale (sepia et cocheuillc). 

Les matiéres colorantes artificieiles sont celles que l'industrie éIa- 
bore, par des moyens soiivent assez longs et pknihles, B l'aide de  réiic- 
tions toujours délicates. M .  Pécheux les a subdivises en : 1 0  matieres 
colorantes minérales (oxydes, sels, sulfures colores); ? O  matiéres colo- 
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rantes derivées des matières organiques (de l'aniline, des  phénols, de 
la naphtaline, etc ). 

Deux tableaux permettent, h l'aide de réactifs simples, de se rerisei. 
gner rapidemerit sur la nature d'une matière colorante organique. 

I.'étude des matières colorantes est prkcedee de considérations géne- 
rales sur la nature phvsique ou chimique des couleiirs. 

Pour terminer,  41. Pecheux a indique la rnélhode génerale employée 
en  teinture (indication des mordants,  des apprêts, etc.). 

L'oxygiine et l'orniia? les acidrs minernuni, l'nmmoniapu~, 
les vitriols. les aluns, par H .  PECHEUX, professeur I ' h o l e  d'Arts et h l i .  
tiers d'Aix. 1 vol. in-16 de 96 ppacs ( J . -B  BaiiliFrc et fils, édilcurs, i!), 
riie Hautefeuille, Paris). Prix 1 f r .  50. - L'oxygène joue, dans les gran- 
des cur~ibustions industrielles (fours iric+iallurgiques, fours chimiques, 
foyers de chaiidiéres A vapeur), un rAle excliisif ; c'est le gaz cnrntiii- 
rant  par excellence, indispensable par conséquent à toute oxydation, 
combustiun uccompagnke d'un drgageinent de  calories considérable. 
qu'on utilise ainsi au  chauffage des matières qui doivent réagir les 
unes sur les autres (fuurs chimiques, fours metallurgiquesi, on de l'eau 
devant être transformee en vapcur agissant ensuite par sa force elas- 
tique. 11 permet. 6galement la eorribiistinn des matikres éclairarit,es, 
dans les diverses lampes utilisees l'éclairage (gaz, pétrole, acety- 
lene, e tc . ) .  L'ozone présente des caracières physiques et  chimiques 
intéreisants, qui le rangenl imniitliaternent après l'oxygène. 

M .  Pecheux a decrit les principaux modes actuels de préparation 
(laboratoires et industrie) de I'oxygérie et l'ozone, lcurs applications 
essenticllec: et les reactions permettant de juger de leur degré de 
pureté. 

11 traite les pr incy~aux  acides mzneruux recevant des applications 
industrielles intéressantes, et  dorine leurs proprietes, leur préparation 

- ~ ~ ~ 

et leurs applicaliuns. 
Le gur  ammoniac. la solution aqueuse d'ammoniaque, les se ls  

ammoniacuux occnpent, dans l 'industrie chimique actuelle, une 
place importante par lcurs applications dans les laboratoires et l'in- 
dustrie. 

L'ouvrage se termine par l'étude des vitriols et des aluns, produits 
ctiirriiqiies utilisés courarnrrierit, les uns dans les laboratoires, coinme 
réactifs, et en hygiène comme antiseptiques (vitriols), les autres (aluns) 
comme astringents, et  mordants en teinture. 

Ce volume fait par!ie de l'Encyclopédie technologig~ie et commev- 
ciale. 

Les matii?res premières unnellen d'ori#ne vegé- 
tnle indigènes e t  exotiques. - Origine hotaniqne. 
distribution géograplilqoe, usmgen ( B e  édition), par En.  
I ' K H H O T ,  docteiir és sciences. professenr à I'fCcole siipéricnre de phar- 
macie de Paris, et H. F ~ o u i x ,  dessinateur-geogrnpl~e (Vigot frères. 
éditeurs, place de l 'l~colc-de Medccine, Paris) .  Prix: 4 fr. -Lorsque 
MX. Perrot  et  Prouin. ont  établi la prerniére édition de  ce lravail: 
ils n'avaient d'autre but que de rnettre entre les mains des éléves des 
cartes leur donnant une  idée genérale de la production économique 
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en ce qui touche ,les sciences pharmacologiques des principales régions 
du globe. 

Ilans cette deuxième edition, ils ont agrandi leur programme. On y 
trouve meniionnees la plupart des matières premieres iuduetrielles: 
matières grasses, matii:res tannantes,  textiles, plantes ti essence, etc. 
Leur recherche est considérablement îacilitee par I'adionction d'un texte 
redige sous forme de  fiches rangées suivantl'ordre alphabétique. Chaque 
fiche contient, avec le nom d r  lasiihstance,,lenorri spécifique de l'espèce 
botanique qui la produit, son emploi, sa distribution géographique et. 
pour les plus importantes d 'entre elles, quelques indications sur le trafic 
dont elles sont l'objet. Chaque carte est nurnerotee, et chaque carre. 
limite par les méridiens et  les lignes de latitude, peut étre facilement 
trouve A l'aide de lettres placées eu direcliori verticale et  de cliiffres 
inscrits en direction horizontale suivant un modecornmunément adopté. 
Plus de 300 substances usuelles, indigenes et exoliques, sont ainsi défi- 
nies dans !e texte et  reparties sur les cartes ou leur recherche est des  
plus aisées. 

Ce Dictior~nuire des mutières p ~ e m i è ~ e s ,  avec les cartes qui l'accom- 
pagnent, rendra service, non-seulement aux etudiants des Ecoies d e  
pharmacie, de médecine, de commerce e t  des colonies, mais encore 
au public désireux do se renseigner sur l'origine des ilenrees dont le 
nom est constamment prononec' aucours des conversationsjournalières. 

Eulletin mientifique et inrlustrielle de le maison 
Roore-Bertrand fils, de Grasse, avril 1906. - Dans la pre- 
mière partie de ce Bulletin, consacré aux iravaux scientifiques, o n  
trouve des recherches sur l a  formation, la distribution et la circulation 
des principes odorants chez les plantes. 

La deuxikrne partie, consacree k la revue industrielle, renferme d e s  
notes sur les huiles essenlielles des coloriies et sur  les produits exo- 
tiques. 

Enfin, la troisieme partie est une  revue des travaux récents sur  l e s  
parf'urns et les huiles essenticlles. 

Dosage des matières oimiqaniqnes par le permanga- 
nate de potasse, par A .  Garicr~ (Institut d'hygiène de Lima). - 
Yous a~ialyseroris ce lravail daris le prochwo uurnéro de ce Recueil. 

L'acide salioylique et 1 s  qnestlon des vins porto- 
gais au Brésil. - En 1903, M. 8. Pellet a publie un ouvrage 
spécial intitulé : L'acide s u l i c y l ~ q u e ;  prop~ié tes ,  recherche e t  
dosage ; de la p7.ésence normale de I'acz'de snlicylique dans le 
règne végétal; la question des v ins  portugais.  

Cette brochure corriportait 180 pnqes. 
Le travail de  M .  Pellet avait pour but de dkmontrer que le procéde 

de dosage de l'acide salicyliuue de R.  Pellet et G. de Grobert é t a i t  - " .  
absolument irréprochable et que, bien appliqué, il permettait de dose r  
des auantiies infinitésimales d'acide salicvlisue dans les vins et dans - 
les produits al imentaires.  

Il en résultait que, s i  l'on observait la réaction violacée A peu p r è s  
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caractikistique de  l'acide salicyliqiie, en essayant des vins naturels, il 
était possilile d 'admettre que cette substance pouvait exister norrnele- 
riienl dans certains produits végétaux. Cette idée germa à la fois su 
Portugal et en Brance, et. ce sont .\IM. Mastb;ciirn et Pellet qui, 
croyons-nous, on t  pense à la presence normale de  l'acide salicylique 
dans  les vins absolument naturels. 

Peu de ternps aprks, divers experiinentateurs, notainirient MM. Win- 
disch, A .  I)esrnoulière, confirinhrent les expériences dc RIM. Nastbaum 
et Pellet, etsuccessiverrient. en peu de rnois, on piihlia uri grand nom. 
bre de  travaux dernontrant qu'il y avait réellement de I'acide salicjli- 
que. non-sriilernent dans les vins naturels, mais encore dans des fruits 
divers. 

Ceci étant bien admis,  la question de  la présence de I'acide salicy- 
lique dans les produits alimentaires, pour les pays dans  lesquelsla 
loi défend toute addition d'acide salicylique daris un  but quelconque, 
ri'esi. plus Urie sirnple quesiicin de recherche, mais une questirin di: 
dosage. 

Par conséquent, les experts ne peuvent plus se contenter de recher- 
cher l'acide salicylique, mais doivent le doser. 

On c o u ~ o i t  I'iiiiportance de cette détermination, puisque, sans 
dosage, on peut rniiintenant trouver de l'acide salicglique dans une 
foule de substances alimentaires, sans  qu'elles aieiit reçu la moindre 
addition de ce corps. 

C'est jusqu'ici le procedé de H. Pellet et de J. de Grobert qui a été 
préconise pour le dosage. 

Mais a quelle dose doit-on considérer qu'un vin, par exemple, est 
ou ricin additionné d'acide saliryliqiie 3 [,es auleurs n'étaient. pas d'ac- 
cord ; lps uns proposaient 5: rnilligr. par litre, les autres 10 rnilligr. 

On s'es1 mis d'accord sur le chiffre de  10 inilligr. par litre (ou kilo 
de  substance, fraises, etc ). M. A .  J .  Ferreira d a  Silva, professeur de 
chimie et directeur du laboratoire municipal d e  Porto,  a deniande ti 

l a  section de bromatolngie du Congrés inlerrialiorial de chimie 
appliquee tenu à Rome du 25 avril au  3 mai 1906 d'adopter la propo- 
silion qii'il a forniulCe ainsi ; 

Sur  l'appréciation du salicylage des vins, 
ConsidPran1 que Mediciis, d'abord, en 2890, sur des vins allemands, 

e t  après lui, A .  Perreira da Silva, en  2900, sur des vins portugais d u  
nord du I'orlugal, ont décelé une  substance spéciale, colorant en 
violet pa r  le perchlorure de  fer, laquelle a et; ensuite considéree 
comme acide salicylique nalurel par MM. Mastbaurn, Pellet, Desmou- 
lière, \??indisch, Spica, Paris, etc. ; 

Attendu que cette substance rie se trouve dans les vins et  autres 
produits naturels qu'A des doses minimes, ne dépassant pas 5 rnilligr. 
pa r  litre ou par kilograinirie, doses incapables d'exercer une action 
antisept~que appri.ciable, et  toujours de beaucoup infërieiires au chiffre 
niinirnuiri du salicylagc. c'est-à-dire, de  l'addition d e  I'acide à un vin 
ou autre produit alimentaire (soit 30 a 80 rnilligr. par l i tre];  

Noiis avons I 'honnrur de proposer le vueu suivant : 
« II n'y a pas lieu d'aîfirriier le salicylage ni de condamner des 

a vins et autres produits alimentaires, lorsque le  dosage n'indiquera 
u pas une quantité d'acide salicylique superieure A 10 milligr. par 
cc litre ou kilogramme. 11 
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MY. Mastbaum et Pellet ont appuyé cette proposition, qui a été 
présentée la séance du 30 avril (section 8) e t  adoptée. 

On voit de suite I'iinporlance d'iirie seiniilahlz r;istilution, el, d ' a u .  
tre part, on s'explique parfaitenient le tiilférend qui s'était éleve en  
1900 entre le gouvernement portugais et le gouvernement bresillien, 
au sujet de vins envoyés au Bresil et  déclares salicylés par les chi- 
mistes brésiliens, parce qu'ils renfermaient de l'acide salicylique 
(moins dc I uiilligr. par litre). Ces vins n 'out pas été admis,  ont e t 6  
dbclares additionnés d'acide salicylique, parce qu'on ne pensait pas à 
la présence normale de l'acide salicylique dans les vins naturels. 

Aujourd'hui, la conclusion des chimistes brésiliens serait  tout 
fait diffkrente. 

En outre, il a éte également reconnu que l'acide salicylique n'est 
véritahleinent el'ficace pour la coiiservatiou des vins, par exemple, 
qu'à une dose de 3 à 8 gr.  par heclolitre, ce qui correspond A une 
proporlion de 30 B 80 milligr. par litre de vin. On est loin de la dose 
liniite adoptée pour les vins naturels de 10 rnilligr. par litre. 

De plus, pour l a  santé, on est bien d'accord que cette dose d e  
40 rriilligr. par lit.re ne peul. être nuisible. 

Si l'ouvrage de M. H. Pellet constituait déjA pour l'époque (4903) 
un travail assez complet sur l 'état  de  la question du salicylage des 
vins, etc., que dirons-nous du remarquable travail qui a ete fait par 
11. A. J. Ferreira da  Silva, qui a obtenu l'autorisation du gouverne- 
nierit porlugais et pour son compte de traduire la brochure de  M .  l'el- 
let, c t  qui en a profite pour mettre la question tout & fait & l'ordre du 
J O U C  9 

E n  effet, notre très savant collegue vient de faire paraître un  magni-  
fique ouvrage de 520 pages, qui est un veritable iiionunient consacre 
à la soluliori de la questiou. 

Au texte initial de M.  Pellet, 31. A .  J .  Ferreira da  Silva a ajoute 
une série de documents publiés au Portugal, au  Brésil, e n  Allemagne, 
en France, en  Italie, e n  Angleterre, aux Etats-Unis, etc. 

Aussi, est-ce un ouvrage précieux pour tous ceux que la question 
du salicylage iriltresse, notairiment pour les experts.  

Nous ne pouvons que feliciter M .  A .  J. Ferreira da  Silva de son 
iriiportante publication. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

Circulaire du Qonveriicment allemand ooncer- 
nant la fabricatiou des conserves de legomes. - Le 
Gouvernement allemand s'est èinu des cas graves d'enipoisonnernent 
qui un1 éL$ causés, e n  1904, par  des conserves de léguiries, e t  notam- 
ment B 1'Ecole de cuisine de  Uarinstadt, à l a  suite de l'usage d 'une 
salade de haricots p r ipa r i e  avec des leguines de conserve. Les rccher- 
ches ont paru déiriontrer que ces conserves pouvaient e t re  considérées 
cornine assez bien prcparees, mais que les legumes devaient provenir 
de champs d'épandages d'eaux d'égout contaminées, et que les germes 
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apportés par ces eaux étaient rest6s deposés sur les liigumes et n'avaient 
pas @te entièrement detriiits par la stérilisation. 

Interdiction est donc faite d'eniployer les eaux d'tgouts à l'arrosage 
des ltigurnes dont on  consomrnc les racines, e t  les plus grands soins 
dans le lavage des l ép rnes  de  conserve e t  dans la stérilisalion sont 
recommandés aux fabricants. Toute boite ?e conserve qui, A I'ouver- 
turc, présente un goiit suspect ou une  odeur anormale doit étre 
rejetée. 

Rappelons que le Comité consultatif d'hygiene publique de France a 
@té apr~elé. en 1!103, ti donner son avis sur la rnc?rne question et que 
le Préfet de police a rendu une ordonnance interdisant la culture, dans 
les champs d'ipandage des environs de Paris, de  certains légumes 
manges crus. R .  H .  

Les voyages h Vichy. - Le siieci.s des rncrveillcuses installa- 
tions de Vichy, qu'un grand nombre de nos corifr&res ont eu d'ailleurs 
l'occasion de visiter, a produit une telle affluence de baigneurs dans 
la +li>bre station qu'un nouveau service de trains rapides a db Etre 
organisé. 

La  Compagnie P . - L . - M .  a mis en service un train avec wagon-res- 
taurant partant de Paris à 11 h. 10 du matin e t  arrivant à Vichy vers 
5 heures, et l a  Compagnie internationale des wagons.lits, un train de 
luxe avec wagon-restauranl, partant trois fois par semaine de Paris a 
4 heures et arrivant A Yicliy 9 heures du soir. 

En moins de 5 heures, on est donc transporte k Vichy, ce qui rend 
bien facile la cure de Grande-Grille, de l'Hôpital et des Célestins. 

DEMANDES E T  OFFRES D'EMPLOIS. 
Sous inforrrions nos lecteurs qu'en qualité de secrétaire gbnéral du Sun- 

dical des chimistes, nous nous chargeons, lorsque les deniandes et les 
offres le permetleut, de procurer des ctiin~istes aux industriels qui en ont 
besoin et des places aux chimistes qui sont k la recherche d'un emploi. 
Les insertions que iious faisons dans les Annales sont absolurnerit gra- 
cuites. S 'adr~sser h 31. Crinon, 49, rue Turenne, Paris 3.  

Sur  la demande de hl.  le seciClairc de l'Association iles ariciens Clèves 
de l'Institut de chiniie appliquée, nous inforrnons les industriels qu'ils 
peuvent aussi demander des chimistes en s'adressant à lui, 3, rue hliche- 
let, Paris ( G e ) .  

L'Association amicale des anciens élèves de l'Institut national agrono- 
mique eqt à inorne chaque annec d'offrir à MX. les industriels, chi- 
rriistes, etc., le concours de  plusieurs inghiours agronomes. 

Priùre d'adresser les demandes au siège social de I'bssociation, 16, rue 
Claude Bernard, Paris, 5.. 

bon analyste est dcrrinnde pour laboratoire industriel. CHIMlfTE Emploi stabi,. ind~quer  tige, riïkrences, pr6tcntions. - 
Repense AZ, 106, poste restante Gare-Lille. 

Le Gérant : C. CRINON. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Nouveau prockdé cl'annlyse microvcopique des Pari- 
inen et reclierche dii riz dnnn Irn fariaen d e  lilé, 

Par M. Gas~rxe. 

La falsification des farines et des semoules de  blé p a r  les pro-  
duits correspondants d u  riz est assez fréquente. d'ai été amené, 
en vue de la découvrir, à trouver une méthode t rès  sensible et 
trbs silre, qu i  met e n  évidence, dans les farines de blk ou dans  
les senioules, préalablement transformées en farine, les plus fai- 
bles traces d e  riz, 1 h 2 p.  100 par  exeiriple, chiffres très inférieurs 
au taux des fraudes usuelles. 

La méthode consiste à imprégner l a  farine suspecte d'une solu- 
tion colorante, & la dessécher ensuite lentement, à l'exposer 
durant quelques minutes ii l a  température de i10-130°, enfin B 
l'examiner au niicroscope dans une gouttc d'essence transparente 
ou dans le baume d u  Canada.X 

A la suite de  ce traitement, le hi le  des grains d'amidon se  mon- 
tre avec une grande netieti: sous forme d'une ponctuation de 
couleur rouge, a u  moins pour certaines variét6s. Les gains polyé- 
driques d'amidon d e  riz apparaissent avec u n  hile rougeStre très 
dislinct et relativernent gros pour leur taille ; l 'amidon de blé 
ne prCsente que rarement, s u  contraire, un  hile apparent.  Dlins 
les farines de riz, les g r t h s  isolés d'ainiclori sont exceptionnels, 
niais l'apparition d u  hile n'est pas inoiris significative. On 
observe, d'une part ,  des cellules amylac6es ovoïdes, ou grains  
composés, où le  dessin rCgulier e t  symétrique des ponctuations 
rosées marque d'une maniére caracteristique I'existence du riz. 
D'autre part, on rencontre des fragrrierits plus ou  riiuiris gros, 
souvent aplatis, comprenant un nombre variable d e  ces ccllules 
amylacées, où la rnême syniétrie des ponctuations, vues à la sur-  
face et en profondeur p a r  transparence, signale avec autant  de 
précision ces éléments plus complexes de  la farine d u  riz. Ces 
caractéres, déjà visililes avec un grossisseinent de 150 à 200 dia- 
mètres, sont surtout nets avec un  grossissement de 600 & 650. Les 
grains rnonlrent alors u ~ i  aspect riiûriforine tout  à fait typique, 
ainsi que les plaques ou fragments de la  farine de riz. t 

L'amidon du riz ou d u  blé n e  se  colore pas, mais bien la 
substance azotee qui  enveloppe les grains. Il  en résulte une colo- 
ration sensiblepour les fragments de farine de riz, qui compren- 

AOUT 1906 
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ncnt plusieurs épaisseurs de cellules aniylackes. Les grains 
moyens et  gros d'amidon da blé sont S peinc cernés par la cou- 
leur, inais les groupes de petits grains .  où la suhstance .azotée 
interstitielle est plus abondante, se  colorent notablement, ainsi 
q u d l ' i ~ l e i i r o n e ~ L e s  fragments de cellulesd'assise protéique du hl6 
ou du riz ont aussi leurs grains fortement colorés, niais il est 
facile de distinguer ces ponctuations, relativemerit grosses et 
irréguliPreriieri1 groiipEes, de  celles qu i  appartieririerit aux  grniris 
coriiposés d'amidon de riz, dont l a  disposiliori trEs syniétrique 
est caractéiistiqiie. 

Comme matihres colornntes,ori peut employerle blcu d'aniline, 
le bleu luniière, certains Meus pour coton, le bleu C4B, le bleu 
Meldola, la berizo-azurine, levert  d'aniline, les verts de mkthyle, 
les bruns et jaunes d'aniline, la chrysaniline, la chrysoïdine, la 
snfranine, la pliériosafr~;~~iirie, la v6suviiie, l 'üuramine, le dinilro- 
naphtol, le rouge de  Magdala et  Ics violets, ceux-ci en solution 
trks ét.cndiie. Ida concentration la plus convenatile est de Ogi,.n; 
pour 100 cc. d'alcool & 33 p. 100. Les couleurs brunes on oran- 
gées permettent des reproductions photographiques, niais les 
couleurs bleues e l  rer t i3s  font iiiieux ressortir,  par coritraste, les 
ponctuations rosées. 

9 
La techniqne o p k i t o i r e  consiste h déposer s u r  une lairie porte- 

objet 2 gouttes de la solution colorante, dans lesquelles on 
delaye une très petiteqiiantité de fitririe, e n  6talantla liqueur jns- 
qu'au diamètre de  la lamelle qui plus tard recouvrira la prépara- 
tion ; on Cvapore a 28O-30" s u r  l'un des Ctages inférieurs de la 
lablette chüuKanle de Malassez ; lorsque l'eau a disparu, on 
achève la dessiccation vers  500; a u  bout de quelques minutes, on 
porte à 1100-1300, en se rüpprochant du bec qui  chauffe la tablette 
supérieure ; on verse s u r  la lame une  goutte d'essence de cèdre 
ou de baume du  Canada ; on  recouvre d'une larnelle en chaulhnt 
pendant u n  instant pour  étaler le bauiiîe, s'il s'agit d'une prépa- 
ration durable ; enfin, on laisse refroidir, et l'on examine au 
microscope. 

Les prkparations doivent étre transparentes, avec fond irico- 
lore, e t  contenir assez peu de  farine p o u r  oBrir des vides noin- 
breux. k 

Toute cette technique : séchage lent,  assurant  l'imprégnation 
de la farine saris formation d'empois, application d'une tenipé- 
rature élevke alors seulement que la dessiccation est corii- 
plète, etc., a plus d'importance que le choix du  colornnt, car, 
même sans matière coloranle, on obtient des préparations où les 
ponctuations rosées ou hiles des grains d'amidon sont trés nettes 
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et caractkristiques. L'avantage d'un colorant est de rendre l'ob- 
servation plils fzcile, en définissant inieux les grains d'amidon. 

Si l'on ajoute à. une préparation sans colorant de l'acide osrrii- 
que, du nitrate d'argent (avec exposition ultérieure au soleil) ou 
d u  chlorure d'or, on obtient, surtout dans le dernier cas, de t r k  
bonnes préparations. Il faut seulcrnent éviter un excès derkactif, 
qu i  provoquerait une cristallisation &ante. 

Ces diff6rerites méthodes donnent aussi des résultats très nets 
avec les farines de maïs et de sarrasin, dont les grairis d'amidon 
se comportent comme ceux du riz. Le hile peu apparent des 
fkcules de poirirne de terre, d'arrow-root et de patati: est mis en 
Eridence de  la infime iiiirnière. De plus, à l'inverse de la plupart 
des amidons (blé, avoine, orge, riz, légurilirieuses), ces ft;,cules se 
teignent au contact des colorants 

Je me propose d'kteridre le même mode d'examen à d'autres 
farines et produits amylacés. 

Sur la rérctian de Selilagclenh~nfcai, 

Par M. J. BELLIER. 

Daris le précédent numéro de ce Recueil, je lis un article de 
hl Griiribert sur la réaction colorée de la magnésie avec les 
hjpoïodites alcalins. 

En 190!, j'ai fait moi-méme quelques recherches sur cette 
réaction, qui m'avait été indiqiike par M. Guyot, chimiste chez 
M. d'Hector de Rochefontaine, à. Lyon, et dont il supposait être 
l'auteur, ignorant la publication de R I .  Schlagdenhaufen. 

L ü  prkparation du réactif, en ajoutarit une solution d'iode A 
une solution de soude à 2 p .  pQur 100, est assez délicate et ne 
conduit pas toujours à un. rksultnt parfait, l'hypoïodite de 
sodium se détruisant parfois à. mesure qu'il se forme. Le réactif 
ne conserve, en triut cas, s e i  propriktés que pendant quelques 
minutes. La modification de M:Grirnbert convient bien pour les 
solutions contenant des quantités appréciables de sels de magne- 
siurn ; mais, lorsqu'il s'agit de traces, sasensibilité est inférieure 
au réactif de Schlagdenhaufen bien rkussi. 

Aprbs d'assez nombreux - tâtonnements, je nie suis arrSté 
autrefois au niodus operandi suivant, qui, dans tous les cas, réus- 
sit très bien et pr6sente .une sensihilit6 de 1 p. 20.000, c'est-à- 
dire beaucoup plus grande que celle qu'on peut obtenir avec la 
modification de M.  Grirribert et qui perrnet, en méme temps, de 
préparer autant de prkcipité qu'on le désire. 

A la solution contenant le sel de magnésium, on ajoute une 
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solution d'iode dans l'iodure de potassiurn, puis  de la  soude 
ktendue goutte à goutte. Pi la qiinnlitii de  magnésium dépasse 
Ogr.2 par  litre, il se forme rapidement un précipité brun-rougeb- 
tre, qui  paraît  relativement abondant. 

Avec des teneurs e n  magnbsie plus faiblcs, il faut opérer avec 
quelques précaulions comme il suit  : 

1)aris u n  tube à essai, on verse 10 cc. environ de la solution 
niagnésicnnc, 1 cc. de solution d'iodure de  potassiuni h i p .  100 
saturée d'iode, puis,  en agitant,  15 gouttes de  solution de soude 
décinormale. A Ogr.1 d e  magnésie par  litre, le liquide devient 
r o u g e b r u n ,  ct il se skpare ri~pitlernent des flocons de  même cou- 
leur qui se déposent. A Ogr.05 de magnésie par  liti-e, il se fornie 
seulenient une coloration brun jaune-rougeâtre peu foncée ; m i s  
elle est encore trés nette, surtout s i  l'on corripare le tube avec un 
autre  servant de témoin, préparé d a n s  les iriémes conditions, en 

la solulion magiibsienne par l'eau distillée. Ici la 
couleur est jaune p&le et  tranche bien avec celle du premier tube 
lorsqu'nn les examine par réflexion s u r  du papier blanc. 

Les sels animoniacaux einpèchent coinpl8ternent la réaction; il 
en est d e  m&me des acides et des alcalis. La chaux en qrande 
quantité diminue u n  peu s a  sensibilité, mais ne  1'empAchepas de 
se  produire. 

J'ai essayé d'appliquer cette réaction au  dosage de  la magnésie 
e n  opérant cornnie il suit  : 

A 5 cc. de solution contenant 2 p. 100 de  sulfate de magnésium 
cristallisk, j'ai ajouté une solution d'iodure de  potassium conte- 
nant  2 p. 100 d'iode pur, puis de la soude ttendue, jusqu'k ce 
que le  liquide surmontünt le  précipité ne conserve plus qu'une 
teinte jaune peu foncée ; le prkcipité a été recueilli sur filtre tari:, 
lavé, séché à 1000, puis  pesé. Voici les résultats obtenus : 

1 II 111 
- - - 

Poids du precipitb . . . 0,019 0,031 0,019 
Poids de la magnesic . . 0,0115 0,0115 0,0114 

Dans le no 1, j'ai ajouté 1 0  cc. de  solution d'iode, et,  dans les 
nO"I et III, 20 cc. 

Les nos 1 et  II ont été lavEs avec d e  l'eau distillée, le n"1I avec 
de  I'eau iodée. 

Un dosage comparatif de l a  niagnésie, effectué à l'état de pyro- 
phosphate, a donné Ogr.0164 d e  MgO, ?i peu près le chiffre thio- 
rique. 

Cette réaction n'est donc pas applicable au dosage de la rnagnk- 
sie, le précipité étant relativenierit assez soluble dans l'eau. 
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On peut encore obtenir ce précipité en grande quantité en fai. 
sant réagir b froid, pendant 24 à 48 heures, d e  l'iode finement 
pulvérisé s u r  de la  niagnésie en présence d'une petite quantité 
d'eau (la réaction n'a pas  lieu avec la  magnésie anhydre). 

J'ai essayé également de  déterminer l a  composition de ce pré- 
cipité rouge-brun, e l  je  suis arrivé, comme M .  Grimhert, à des 
résultats très discordants. ne correspondant à aucune formule et 
contenant toujonrs une quantité d'iodeinfiniinent plus faible que 
celle nécessaire pour former un hypoïodite. 

La proportion d'iode, pour le précipité séché à 1000, tempéra- 
ture à laquelle il ne perd pas d'iode, a varié de  19,s à 33,06, et 
celle de la magnésie de  46 à 60 p .  100, le reste 6tant probable- 
rneiit de i'eau, car,  en ckiauflaril ce précipité au-dessus de 1000 
dnns un tube de verre, il s'en dégage encore beaucoup. 

Le produit obtenu p a r  précipitation se présente a u  microscope 
sous forme de petites sphères de couleur brun-rougeitre ; il est 
très stable. II m e  reste encore une certaine quantité de celui 
prkparé en 1901, et  il a à peine changé d'aspect. 

Se serait-ce pas une simple teinture de la magnésie par  l'iode? 
La limite de  sensibilité de la réaction étant k peu de chose 
prés celle de la solubilité de  la  magnksie, la tcinture aurai t  pour 
effet de rendre plus visible la magnésie précipitée p a r  l'alcali. 

En faisant réagir à l'ébullition u n  e x c h  d'iode s u r  la magnésie 
en présence de  l'eau, o n  n'obtient plus le m&me produit, mais u n  
liquide jaune foncé, probablement composé d'iodure et  d'iodate 
d e  magnésium, avec excès d'iode dissous. 

.Wayeo d e  surnionter les dinicuiten qne pent pr& 
senter l e  dosage da sacre dans les urines pmovres 
e n  &lacose, 

Par M. J .  BLAISE. 

La plupart des ur ines pauvres en glucose donnent, il l'ébulli- 
tionavec la liqueur cupro potassique, un précipité jwne-verdâtre  
d'oxyde cuivreux hydri~t6,  qu i  reste en suspension dans la 
liqueur et rend impossible l'appréciation exacte di1 terme de la 
réaction. 

Les nombreux procédks recommandés pour remédier à cet 
inconvénierit ~ i e  préseriterit n i  l a  simplicitb, ni l a  précision à 
Inqudle permet d'arriver le petit  tour  de  main que j'emploie 
depuis quelque temps. 

Entre les urines riches en aliicose et à rédiiction trhs nette 
d'oxyde anhydre  e t  les ur ines pauvres h prkcipitntion d'oxyde 
hydraté, on en trouve assez fréquemment  qu i  donnent le prhci- 
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pité verdâtre, à l'analyse qualitative dans le tube & essai, tandis 
que,  a u  dosage méthodique par  addition, a u  début, de l'urine 
sucrée goutte ii goutte, elles donnent dès le comrnencemerit de la 
réduction u n  précipité d'oxyde anhydre qui  se continue jusqu'& 
la  fin, si  l'on a soin d'opkrer avec rriénagement. 11 semble que la 
précipitation d'oxyde ;trihydre du début a arrirircé l'opératiori et a 
entraîné les prkcipitations ultérieures vers  la forme anhydre. 
D'oh l'idée de  déterminer dans la liqueur de Fehling une précipi- 
tation initiale d'oxyde anhydre  par  l'addition de quelques cc. 
d'une solution de glucosc titrée ; pour peu qu'il y ait  de glucose 
It doser dans  l'urine, l a  précipitation se poursuit normalement 
jusqu'a la fin. J 'ai coristatR, d'ailleurs, qu'nvcc les urines riches, 
l'addition préalable d e  glucose ne  modifie nullement le titre 
trouv6 par  le  dosage direct. J'üi souvent observé que, méme avec 
ces urines, il étai1 plus facile de saisir le tcrrrie de  l'opération. 

Avecles urines extrêrriemcnt pauvres, qui donnent h la liqueur 
de Fehling une coloration roiigehtre sans prkcipitk sensible, ce 
procédé rn'a tiré d'erribarras et m'a  perniis de conclure & la pré- 
sence ou à l'absence d u  sucre. 

J'opère d'aprés les indications de  M. le professeur Denigès : au 
mélange de 20 cc. de liqueur cuivrique et de  10 cc. de liqueur 
alcaline, correspondant a 5 centigr. d e  glucose, j'ajoute 2cc. 
d'une solution contenant un centigr. d c  glucose (c'est la solu- 
tion qu i  sert à In vérificntion du  titre de la liqueur cuivrique). La 
précipitation d'oxyde anhydre  se fait iinmédialement à l'ébulli- 
tion ; je continue l'opération avec l'urine à t i trer jusqu'h décolo- 
ration. Ide terme est aussi prEcis qu'avec une urine trEs sucrée, e t  
l a  quantité d'urine ernployée contient k ccntigrainrncs dc glucose. 

Ayant eu récemment à doser une urine e x t r h e m e n t  pauvre 
(2  gr. 30 par  litre), j 'ai effectué ce dosage avec la plus grande 
facilité, et deux analyses consécutives m'ont donné le méme 
résultat. 

Voulant apprécier les limites de la précision possible. j'ai 
étendu celle ur ine : l u  de  son volunie d'eau ; 2 O  de trois fois son 
voliime d'eau. 

Afin d'éviter i i r i  trop grand voluirie d e  liquide. je  n'employais 
que s e c .  de  liqueur cuivrique. 

Le premier essai m'a donne le titre de 1 gr.20, soit un léger 
excés. Le deuxiérne a donné le titre de  Ogr.50, soit un léger dtlfi- 
cit. L'aiigrnentatinn forc4cdii voliimr, dii liquide en fonction dans 
ces deux  derniers essais a certainement influencé aussi bien le 
résultat que l'appréciation du  terme. 

II ne m'en parai t  pas  moins acquis que cette légère rnodifica- 
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tion dans l'emploi de la liqueur cupro-potassique permet d'arri- 
ver à un degré de précision plus grand que celui qu'on peut 
ohtenir par les procédks optiques. 

Sixiéme Congrès in terna l ion~ l  de eliiniie appliquée 
tenu in Rome do $5 mvril nia 3 m d  1906. 

Tvnvaux de lu Vc Section ( suc~er i e )  (suite) (1). 

EPURATION .DES E A U X  RESIDUAIRES DE S U C R E R I E ,  

P A R  hlM. ANFOSSI ET R o s s i .  

Ce travail est u n  résumé des divers procédés employés par 
l'épurateur des eaux résitluaires des sucreries et surtout des pro- 
cédks par oxydation, fermentation et emploi des lits bactériens 
pour obtenir une eau, sinon potable, du moins acceplable dans 
les cours d'eau d'un certain d6bit 

11 est certain que le procédé par les lits bactériens n'est pas 
encore au point. 

UUANTITÉS DE M A T l k n ~ s  M I N ~ ~ A L E S  ET AZOTEES ABSOHREES PAR LA 

BETTERAVE ( V ~ G E T A L  COMPLET)  P E N D A N T  L A  VEGÉTATION, PAR 

;\lhl. II. PELLET E T  L. VCAFLART. 

Les essais de ces auteurs ont confiriné les indications de 
JIM. Champion et Pellet sur la dose nécessaire d'acide phospho- 
rique pour forrrier 100 kilogr. dt: sucre dans la betterave en con- 
sidirant le végétal entier. 

On voit,, cri effet, que ce poids a été de 1 k. 11, bien en rapport 
avec les chifïres cléjh déterminés. 

Ils font remarquer aussi que les autres kl6ments : chaux, 
nx~gnésie, acide sulfurique, varient peu et se rapprochent consi- 
dérablemcnt des tableaux de 1874. Pour la potasse, la différence 
est sensible, mais, dans les essais de 1874, MM. Champion et 
Pellet avaient indiqué plus de potasse et moins de soude. Pour 
l'azote, il y a un petit Ccart, qui s'explique parce quc l'azote est, 
de tous les éli:merils, celui qui a le plus de tendance à varier dans 
In plante, par suite de diffkrentes circonstances. 

Ils h r i t  reriiarquw égaleme~it, par cette preirii6re expérience, 
qu'ils renoiivelleront l'an prochilin, que, pour bien connaître les 
besoins dc la betterave, il hiut I'anirlyser a u  monient mérne de sa 
nxituritC, si l'on veut apprécier le plus exactement possible la 
dose des d i f f h n t s  principes fertilisants 010 dt: sucre produit. 

( 1 )  Voir Annales d e  chzmze analylrque, 1 gofi, p. 2 3 .  
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Ces rdsultats peuvent expliquer les différences qu'on a obser 
vées entre les chiffres de quelques expérimentateurs. 

Il est évident que, suivant les annees, cette maturit6 a lieu 
à une époque plus ou moins avancee. 

En général, en France, en 1903, la betterave a mûri lenternent, 
et le poids S l'hectare a peu A peu progressé. 

Ce travail est très intkressant. M .  Pellet, cependant, fait 
remarquer que, dans ce travail, il n'est nullement tenu compte de 
ses travaux sur la nieme question. M. Pellet rappelle qu'au point 
de vue pratique, il parait préfkrable d'employer le bain-marie 
pour opérer la réduction de la liqueur cuivrique, plutdt que 
l'ébullition durant trois ou quatre minutes ; d'autant plus que, 
par cette ébullition, même avec du sucre pur., on a un précipité 
sensible d'oxydule de cuivre, ce qu'on n'a pas par l'usage du 
bain-marie. BI. Pellet prie M. Walkcr de lirc les diffërents tra- 
vaux qu'il a publiés à cet égard. En outre, il appolle l'attention 
de la seclion sur la qualité de la  liqueur cuivrique selon Violette, 
qui lui paraît préférable à celle dite de Fchlirig. Or1 devrait, en 
effet, s'entendre k cet kgard, car, ainsi que l'a montré JI. le 
Dr Wiley, il y a maintenant plus de 50 formules de liqueurs cui- 
vriqiies. 

A ce propos, comme inenihre d e  la Commission internationale 
d'unification des méthodes d'analyse des produits de sucreries, 
nous nous proposons de faire admettre notre manière de procé- 
der, afin d'avoir des résultats semblables, tant sous le rapport 
du moyen k employer pour In réduction de la liqueur cuivrique 
que pour la clarification des liqueurs à analyser. 

Cette Commission se réunira k Berne les 3 et 4 août 2906, sous 
la présidence du professeur Herzfeld, de Berlin, et voici le pro- 
gramine des reunions. 

Première séance : vendredi, 3 août 1906, 2 0  heures du matin. 
I o  Rapport sur les travaux de la Commission depuis la séance 

du 4 juillet 2003, à Berlin, par M. Herzfeld ; 
Sn l'réparation de la liqueur de Fehlirig et dosage des corps 

r6ductcurs dans Ics sucres. - Ilspporteurs : M M .  Watt, de 
Liverpool ; Wiechmann, de New-York ; Strohmer, de Vicnne ; 

3 0  Unification des prescriptions pour le prélévement des khan- 
tillons. Rapporteurs : MM. Wat,t, wiechrnnnn, Strohmer ; 

4 O  Unification de la fornie et de l'impression des bulletins 
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- 28'1 - 

,dlarialyse pour le comrrierce international des sucres. - Happor- 
tenr : 11. Saillitrd, de  Paris.  

Deuxiéme séance : samedi, 4 aoiit, 10 heures du  matin. 
5 O  Çorrirnent on 6vite les pertes dues a u  précipité plombique 

dans les arialysr:~ du  sucre par  la rriétkiode optique. - Rappor- 
teur : M. Wiechrnann; 

6 0  I'ropositioiis pour la préparation de types de  coloration 
inalt&ables, en remplacenient des types hollandais encore e n  
usage pour les sucres roux. - Rapporteur : M. 1Ierzfeld ; 
70 Coriclusions a u  susjet de la rnéthode 12 recommander pour 

la i!kterniinatiori du  sucre dans la betterave. - Kapporteurs : 
MM. Pellet, de  Paris  ; Sachs, d e  Bruxelles ; 

8 O  Discussion nu sujet de l'établissement d'une méthode inter- 
nationale d'essai des graines (le betteraves. 

- - -- 

Le sixihme Congrès international de chimie appliquée, qui s'est 
tenu à Rome du  25 avril a u  3 mai 1906, a et6 suivi par  u n  grand 
nombre de membres de diverscs nnlionalitks. 

Ce Congrès a étC un grand succi.s, el son organisation a Clé 
aussi parfaite que possible, gràce aux  soins et a u x  t ravaux de  
M. le s h a t e u r  E. Paternù et  de M. le professeur V. Villavecchia, 
secrétaire général, ainsi qu'a l a  co1l:horation de  tous les secré- 
taires de toutes les sections et du  trksorier G. Giorgis. 

Ce qu'on a surtout  remarque, c'est la promptitiide avec laquelle 
les comptes rendus des seances de chaque jour et de toutes les 
sections étaie111 imprirriés et distribués dEs le lendemain matin à 
la première heure, ce qui  nous fait espérer que les comptes 
rendus complets et dktaillés du Congrès ne tarderont pas  & 
paraître, si toutefois les auteurs eux-niérries ne mettent pas d e  
retard dans l'envoi de leurs  rriérrioires. 

Le prochain Congrès international JVII) se  tieridra à Londres 
en 1909. 

Pour terminer, nous indiquerons quelques-uns des vœux qui  
ont été formul6s et adoptés p a r  la cinquiéme section. 

Ze Résolution. - 10 La seule mkthode pratique pour le dosage 
direct di1 sucre dans  la betterave est la méthode aqueuse à froid 
OU S chaud de Pellet e t  d'aprés les principes qu'il a établis, 
quelles que soient les modifications de détail qui  aient été appor-  
tées à ce procédé; 20 la rnétliode p a r  digestion alcoolique doit ê t re  
complètement supprimée ; 3 0  l a  rnéihode p a r  extraction alcoo 
lique ne sera appliquée que dans des cas tout  ti fait particuliers,  
avec contrùle, au tan t  que  possible, p a r  l a  méthode aqueuse à 
froid ou 2 chaud,  e t  tout  ou  moins en observant toutes les pré- 
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cautions qui ont  6th formulées pour  obtenir avec ce procédé deli- 
cat des résultats exacts ;  4.O pour toutcs les analyses de betteraves, 
faites pour suivre la marche du sucre p e n d i ~ n t  la végétatioii, 
la méthode aqueuse sera seule usitbe dans tous les pays ; 50 la 
iri6thode aqueuse à chaud (ou ii froid) sera la seule méthode 
usitée pour  la détermination du sucre drirrs les ix i r i es ,  cosselles 
fraîches. cossettes épuisCes, e t  ce en utilisant les appareils divers 
connus pour  l a  division de ces dernières. parmi lesquels i l  est i 
reconiniünder la Presse Sans Pareille. 

:Ile Résolution. - Dans tous les t ravaux de chimie sucriére, on 
ne devra expiiiner que l'ülcaliriilé détorriiinée par  le papier 
neutre de tournesol sensible, prkparé d'après les indications [le 
M. Pellet. Satui~ellerrreril, les fdiliricanls de sucre sont libres 
rl'atlopter la ph6nolphtaléine pour les usagcs courants. s'ils le 
désirent,  nais In pratique démontre que l 'usage seul de ce réactif 
les induit en erreur  et  que les indicatioris doivent être cornplé- 
tées par  le titrage au tournesol neutre sensiblc {papier). 

4c Risolulion. - Le Congrés émet le v c ~ u  que les échelles sac- 
cliariniétriqiies actiielleirient existantes soient remplncEes par une 
échelle unique 2 pnitls normal de 20 graiiirrie,s ; 

Qu'à partir du  septième Congréç international de chimie 
i~ppli(l~lC(!, l i ~  nouvelle éc:liellc soit seule irtlopt6e dans Ics anil- 
lyses comnierrialeç et fiscales des sucres ; 

Que, dans la préscrite année,  la Coirimission internationale des 
aiialyses, de concert avec 1;i Conirriission interrialionale d'uriifica- 
lion (les méthotlr:~ d'analyse des produits de surrerie, étudie les 
conditions de giatlu;~Liori, de vérilicalion el d'emploi de  la nou- 
velle échelle et e n  dresse u n  rapport  qui  sera insérP, dans les 
cornptes rendus du  Congrhs de  Rnnie; que r e t k  Commission soit 
chargée, e n  outre, d'établir e t  d e  faire insérer dans les comptes 
rendus du Corigiés des t:ililes sacchariiilétriqucs et des tables 
de  coricurdance cntre la tltirisité e l  les difl'érents degrés saccha- 
rimétriqiies et  aiaéorri6triques en usage dans l'industrie sucriérc. 

5" RB.~olzition. - Ide sixième Conar!'s international de chimie 
appliquée émet le vœu que les administrations financières et 
11ou;inières des difTérents Etiits s'accordent. ciritre elles pour iini- 
fier les mi:thodes clans l'arialyse des produits qui forment I'ohjet 
d'échanges coirirnerciaux, et particuliérement des produits sucrés. 

D o s a g e  d e  I'aeiditb volatile d e s  vins,  

P a r  M .  Ehx. Pozzi-Esco~.  

Je  trouve dans le dernier numéro de ce Kecueil la description 
d 'un appareil de RI. Saunier. Cet appareil, destin6 S effectuer l e  
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dosage des :tcitles volatils d a n s  les vins, est identique k u n  appa-  
reil que j'ai décrit ant6rieurement (1). 

J'iii imaginé cet appareil  pour effectuer l 'entraînement par  la 
vapeur de  petites quantités d'essences, e t  j 'ai également men. 
tionné son application possible au  dosage des acides volatils 
des vins. 

REVUE DES PUBLICATIONS FRANÇAISES 

Reelierclie e t  clorsage dc p e t i t e n  quantités de fer. 
- M. MOUNEYHAT ( C m p b s  rendus da l'A cadimie des sciences du 
7 niai 1906). - Le prochi6 que propose M .  Mourieyra1 pour la 
recherche et le dosage de petites quantités de fer est un  procédk 
colorirnétrique; il repose sur  la coloration verte que prend une 
solution alcaline etendue d'un sel de  fer a u  maximum ou a u  
minimum lorsqu'on y fait  passer uncourant  d'hydrogènesulfure. 
Cette riaction est très sensible et plus sensible que  celle ohtenue 
avec le sulfo-cy anure  de potassiuri.  

Si B iinesoliition B 8/100,000 d 'un  sel iiiinériil de fer on ajoute 
lin excès d'ammoniaque pure ,  il ne se forme pas de p - é ~ ; ~ i t é ,  
iriaib le passxge pendant dix minutes daris celte solution d 'un 
courant d'hydrogène sulfuré détermine la formation d'une lielle 
coloration verte, très sensible si l'on examine la solution sous une 
épaisseur de plusieurs centimètres Cette solution jaunit l 'air 
lihre, parce que du  soufre est mis  en IibertB, mais  elle conserve 
pendrint longtemps sa  couleur verte, s i  elle est conservke dans un  
flacon plein et bien bouché. 

hl. Mouneyrat emploie l'ammoniaque pure, obtenue en chauf- 
fant la solution ammoniacale tlii commerce. desséchant sur  la 
chaux vive, afin de  retenir l'eau entraîriée mécaniquement, et 
recevant le gaz dans  l'eau distillée. Il :i obte~iu ainsi une solution 
exempte de fer e t  contenant 62 g r .  d'arninoniaque par  litre. Dans 
ses essais, il a opéré avec des doses croissantes d'ammoniaque 
(0cc.5,  1 cc., l cc .5 ,  2 cc. ,  3 cc., 4 c c . )  ; il a constaté que 
c'est avec 3 cc. qu'il obtenait la coloration ln plus intense. 

On peut remplacer l 'ammoniaque p a r  la soude et la potasse, 
niais il est difficile d'avoir ces deux bases exeniptes de  fer. Les 
bases organiques (pyridine, qiiinoléine, e tc . )  ne penvent pas  
remplacer l'ammoniaque. 

Si l'on place la solulion verte s u r  uri dialyseur, on co~istiite 
que le fer n e  traverse pas la memhrane ; il ne" passe que  d u  sul- 

( 1 )  Annales de chimie analytique, 1904,  p. 209 ; voir aussi article de 
HUBERT, Annales de chimie analytique, 1906 ,  p. 245. 
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fure alcalin. ce qui prouve que  le fer se trouve tlans la liqueur 
i'etat colloïdal. 

Les acides sulfurique, chlorhydrique et  nitrique, le sulfate 
d'aininoniaque, le sulfate de soude, le chloriiri: de  sodium font 
immédiatement perdre Ii. la solution s a  coloration verte. Beau- 
coup de rriatières org;~niques.  a u  contraire. a u p i e n t e n t  la stabi- 
lité de 1'Ctat colloïdal e t  permettent d'obtenir des solutions vertes 
plus riches en fer que I'arrimoniaqne st:iilr: ; c'est cp. qiii a lieu 
pour la glycérine, le sucre, le glucose, la mannite. les acit1r:s lac- 
tique, tartrique et citrique, et surtout pour l'alliuiriirie, qui per- 
met d'auginenter la sensibilité d e  la réaction e t  de la pousser au 
delà du-  millionriième. Si, e n  e r e t ,  on ajoute de 1':lnirrioriiaque 
pure à une  solution contenant moins d 'un niillionnièriie de fer, 
puis urie t rès  petite qiiantitii d 'albumine exempte de  fer ininéral 
(4 & 3 niilligr. par exeiriple), enfin qu'on fasse passer u n  courant 
d'hydrogéne sulfuré, la coloration d e  la solntion n'est pas d'un 
vert net, mais si l'on additionne la solution de  son voluiiie d'nl- 
cool B 90°, qu'on agite et  qu'on laisse reposer pendant 10 k 12 
heures, il se forme a u  fond du  tube. dans  le cas où la solution 
essayée contient d u  fer,  u n  dépôt  filamenteux vert, tandis que la 
solution reste incolore. L'alcool, dans  ce cas, a bris6 l'état colloï- 
dal, et une partie de l'albumine s'est précipitée en entraînanttout 
le fer. 1,es solutions colloïrlales ohteriiies avec I'allminine ne sont 
pas détruites par In clialeiir; à l 'ébullition. la couleur verte 
ç'aiïaiblit ou dispitrait, iiiois elli: reparaît  après  refroidissement. 
Le noir anirnal pur  et lavé, exempt (le sels, n'exerce aucune 
influence s u r  la solution verte. 

Le mercure, le plorrib, l'argerit, lechrome. le nickel, le cuivre, 
les métaux alcalino-terreux ne donnent pas,  en solution amnio- 
niaciile, en prCsence de  I'albumirie, de  coloration verte analogue 
à celle qu'on ohtient avec le fer. 

Le cuivre gSne la réaction ; il estdonc indispensable d'en débar- 
rasser les solutions avan t  d'y chercher le fer. Pour cela, on aci- 
difie p a r  l'acide chlorhydrique, et l'on sature par  l'hytlrogéne 
sulfuré ; nprhs 10 heures de repos, on filtre; on porte I'ébulli- 
tion et  l'on filtre de nouveau;  on neutralise ; on alcaliriise par 
I'anirnoni;que, et l'on asjoute de l'albumine. 

J,a comparaison rle l ' intensiléde la coloration verte permet de 
doser le fer daris les solutions n'en renferrriaril que (le petites pro- 
portions. 

Cette méthode très sensible convient tout particulièrement aux 
recherches biologiques. 

Procédé ponr reconnailre les I a l t a  aclilltlonnéw 
d'eau oxy&née. - M. P. AD,4M (Journal de pho~mncie et Be 
chimie du  iG rriars 1906). - On sait qu'on ajoute quelquefois au 
lait de l'eau oxygénée, dans le but  d'assurer s a  conservation ; la 
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proportion d'eau oxygénée varie  de 1 à 5 p. 100. Lorsque I'addi- 
tion est récente, on la reconnaît facilement en ajoutant au lait du  
pïacol, qui donne une coloration rouge-grenat, ou d e  la para- 
phénylF..ne-dinrriine. qui  dnnne une coloration hlciie ; lorsque ces 
réactions se produisent, cela tient à ce qu'il existe encore d e  l'eau 
oxygénée dons le l i~ i t ,  mais l'eau oxygériée disparaît  assez vile du  
lait, et il &ait in thessan t  de  rechercher s'il serait  possihle de  
reconnaître les laits oxygénés lorsqu'ils ont  perdu l'eau oxygE- 
née dont ils ont été additionnés. 

11 existe dans  le  lait une  ou plusieurs diaslases oxydantes et 
une diastase réductrice. C'est a u x  diastases oxydantes qu'est due 
lil r6artion qu'on obtient a ~ e c  l'ei~ii gaïacol@e et I goutte d'eau 
oxygénée ; ce sont aiissi ces rnèrrieç diastases qui produisent la. 
coloration bleue avec la paraphénylène-diamine en solution B 
2 p. 100, avec addition d'une goutte d'eau oxygén6e. 

La diastase réductrice se  caractérise par  la réaction de Schar- 
dinger, qui consiste à chaufl'er 5 cc. de lait pendant dix niinutes 
aver 6 gouttes du réactif suivant : 

Solution alcoolique coocentree de bleu de méthylène.  i cc. 
Formol (i) . . . . . . . . . . . . . 5cc. 
Eau distillée . . . . . . . . . . . . 1 . 0 0 0 ~ ~ .  

la coloration bleu(: du mélange devient lilas clair. 
Armé de ces trois réüclions, on peut reconnaître le lait cru du 

lait bouilli ; dans ce dernier, aucune d'elles ne se produit, parce 
que l'ébullition a détruit l a  diastase oxydante r t  In diastase réduc- 
trice. 
M. Adatn s'est demandé si I'eau oxygénke ne produirait pas le 

m h e  cffct que l'ébullition sur  les diast;~ses. Il a institue une série 
d'expériences portant s u r  des laits purs ,  s u r  des laits addition- 
nés de 1, 2 et 5 p. 100 d'eau oxygtkée, datant du  jour méine, de 
2, 3, 4 .., 12 jours. 

Daris un la i lde la veille, l'eau oxygénEe n'est plus dkcelable par  
le gaïacol. Avec la pnriiphériylène-diamirie, M. Adam l'a retrou- 
vée deux fois sur  six dans les laits ti 1 p. 100 d'eau-oxygénr!e e t  
toujours dans les laits a 5 p. 100. Aprés 3 jours, le  lait o x y g h é  
à l p. 100 n'a plus réagi avec la paraphénylEne-diamine(qui. pour  
M. Adam, constitue u n  réactif plus sensible que le  gaïacol). Cer- 
tains laits oxygénés à 5 p. 100 ont encore donné une faible réac- 
tion au bout de  3 & 4 jours. 

Si l'on ajoute du  gaïacol e t  de l'eau oxygénée à u n  lait non oxg- 
siné vieux de trois ,jours, on observe la coloration rouse caracté- 
ristique. AprEs 4 ou 5 joui-s, la rhct ior i  réussit quelr~uefois. 

La rnèrrie réaction est nette avec les laits oxygénés k 2 p. 100 
datant de troisJours ; elle est faible avec les laits oxygénés d a t a n t  

( l )  On peut avantageuserrient rcirriplacer le formol par llaldi:hyde a[:& 
tique. 
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de  quatre  ou cinq jours. Les lails oxygénés à 2 ou C, p. 100 don- 
nent moins longterrips la réaction. 

SI l'on se sert de paraphériy1ènc:-diaiiiine et  d'eau oxygénke, on 
obtient ne t tmer i t  la coloration hleue avec les laits non osygénbs 
jusqu'au huitième jour. Avec les laits oxygénés, la réaction 
réussit jusqu'au cinquikme. 

Donc, jusqu'au cinquihne jour ,  les réactions dues aux  di&+ 
ses oxydantes sont les m&ines pour  Ics laits crus non oxygknis et 
pour ceux qui ont été additionnés d'eau oxygénée. Cette dernière 
n'altère donc pas serisihlerrierit ces diastases. 

11 n'en est pas  de niéme de la diastase réductrice caractérisEe 
p a r  le rEactif de  Scliardinger. Un lait additionné d'eau oxygénke 
à l 'instant riiériie ou depuis cinq jours ne  provoque plus le chnn- 
gemerit de  couleur rrientioriné plus haut .  Ce charigernent de cou- 
leur rie se produit qu'après 6 jours, lorsque le lait est envahi pai. 
les tlactkries de la putr6f;tction. 

Donc I'eau o x y g h é e  détruit inirnédiaterrient la diaslase réduc 
trice. 

La diffërence d'action de I'eau oxygkiée sur  les diastases oxy- 
dantes et  sur  la diastase réductrice permet de reconnaitre le lait 
houilli du  lait oxygénk. 

M. Adam a constaté que le rkactif de Schardinger, p.as plus que 
le bleu de  méthylène sans formol (ou aldéhyde acétique), n'est 
décolorée p a r  I'eau oxygénée, mPme ajout& en grand e x c h  

- 

Reelierelic de I'inositc dans l'urine et cluns les 
liquides de l'organhnr. - JI. RIEILLERE (Tribune médi- 
crrle d u  20 février 1906). - On rencontre quelqiiefois de l'inosite 
dans les liquides de l'organisirie, dans  l 'urine, p a r  exemple, et le 
procédk dont on se sert ordinairement pour I:i chercher rie donne 
pas de bons r h l t a t s .  Voici coirirnent opèrc M. Meillère : 

On prend 25 CC. d'urine, qu'on acidule avec un dixième de son 
vo lur i i~  d'acide ac6tique cristallisable ; on ajoute dans le liquide 
3 cc. 5 environ d'une solution saturée de nitinte de  baryte et la 
iriéme quantité de nitrate de plomb en t;olution a u  cinquième; on 
a , jou t~  ensuite de 3 k 8cc.  d'une solution de nitrate d'argent a u  
dixième ; le précipité caillebot6 de chlorure d'argent qui se foriiie 
clarifie le liquide ; on sépare le  précipite par  cen t r i fup t ion ;  on 
asjoute de I'airin~oniaque au liquide décantC jusqu'à trouble per- 
sistant, puis on alcalinise frarichernent ;t.vet: 12 goiit.t,es d'ammo- 
niaque;  on ajoute 3 cc. de sous.acétate de plomb liquide; on 
chiruire Iégèrerrient ; urie riouvelle ceritrilugalion permet de 
recueillir un précipité qui renferme toute 17in&ite; on délaie le 
précipité dans 23 cc. d'eau additionnke de 5 gouttes de carbonate 
d aninioninque, et l'on centrifiige encore une fois; le précipité, 
d6layé dans 25 cc. d'eau, est trait6 par  I'hydroghne sulfurd; on 
évapore B 2 cc. environ, e t  l'on verse dans le tuhe d'une centrifii- 
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geuse, en a,joiitant 70 cc.  d'alcool ct 15 cc. d'éther; après repos, 
on centrifuge, pour  faire adhérer le dépôt, et I'on rejett,e le liquide 
surnageant ; on reprend par  2 k 3 cc. d 'eau;  on centrifuge pour 
sCpiircr l'acide urique ; on di:cnnt,e enfin le liquide aqueux. On 
11wt obtenir ainsi de l'iriosite h l'état cristallisé. l h n s  laprs.tiqiie, 
on peul abréger I'opératicin en ne pratiquant pas la défécation 
prtalable a u x  nit,rat,es de baryte, de ploinb et d 'argent ,  e t  I'on se 
borne à prc':cipiter directement, par  le sous acétate de plomb, 
l'urina alcaliniske à l'aide de l 'ammoniaque. 

11 est & peine utile de  dire que, si I'urine est ülbuiiiineuse, on 
la débarrassede l'al1)nrnine avitrit d'y rechcrchcr l'inositr ; si elle 
est sucrée, on se dcbarrasse d u  sucre en le faisant feriiicnter. 

Pour carac1i:riser I'inosite, or] a rccours k deux ré;ict.ioris : 
1" (:elle de  Schercr-Seidr,l, qni consiste :i la trait,er par  Az0311 ; 

au contact de cet acide, elle se transforme en acide rhorlizonique, 
dont les sels de  cadrriiurri el de strontium oril des teintes caracté- 
ristiques ; 

2 0  Celle de Gallois, qu'on exki i t e  en Bvaporant surl'inosite une 
petite quantité de  nitrate ncitle d e  mercure; i l  se développe une 
teinte rouge lorsque In dessiccation est couiplète. 

On peut effectuer succcesiveri~cnt les deux rhaclions dc la 
manière suivante, en opérant sur  la niériie prise d'essai;  le 
liquide dans lequel on soupçonrie la présence de I'inosite est Pvn- 
pori: ; on i~ jou te  au  résidu 10 goutt,es du  rénct,if suivant : 

Oxyde jaune  d e  mercure . . 10gr. 
Acide nitrique . . . . . 40cc. 
E a u q .  S. p o u r .  . . . . 200 - 

on évapore lentcinent a u  bain-iiiarie, et l'on continue à chau1Ti.r 
pendant quelques instants après  la rles~iccation ; si le liquide 
contenait de l'inosite, on ohscrve une coloration rouge-brique. 
l i n  exces de rdncl.if est prCjiitlici;i.hle. 

Pour complkter cette réiiction et ln distingi1r:r des colorritions 
qui ~ ~ o u ~ ~ a i i e i i t  être prodiiites par  d'autres corps, tels que les dtlri- 
vés on verse s u r  l'essai de l'acide a ~ é t i ~ u e ~ c r i s t a l l i s a -  
ble, qui ne doit pas faire disparaitre la teinte rouge-brique ; on 
ajoute 3cc.  d'eau et 5 gouttes d'acétate d e  strontiane a u  cin- 
quièiiie ; en ch:iuffarit, 1s coloration disparaît ,  e t  le liquide prend 
une teinte roske dichroïqiie rappelant celle des solntions 
d'eosine. Enfin, lorsque la dessiccation s'achève, le rPsitlu prend 
des trintes qui v ~ n t  dii rouge tcrre de  Sienne brillée au brun- 
lilas. 

D'après M .  Mt,illibre, I'iriosite se rencontre assez fréqueriiriieril 
daus l'urine ; ori l'observe plus pi~rticulit\rernent, en dehors  des 
cas de polyurie qui ont été signalés, chez des su,jets dont l 'urine 
prPsente i chaud,  au contact du r h c t i f  cupro potassique, une  
réduction anormale, avec u n  précipite de  couleur vert-chicorée, 
sans dépôt apparerit d'oxydule. 
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Do euinpte.gcinttem iiormnl et de NCW ~pplien4lonri 
dans IR pratlque pharnnneeotlqae. - 11. P. YVON 
(Thèse soutenue devant I'Ecole d e  pharrriacie de  Paris  pour I'ob- 
tention du diplbnie d e  docteur en pharmacie. - Les lois dont 
M. Yvon a constaté l'influence n'avaient pas Bté, pour la plupart, 
signalées jusqu'h présent ou  avaient été consid6r6es comme 
n'ayant pas d'importanc,e pratique. Toutes ces nouvelles lois sont 
précédées de la lettre (N). 

i 0  (N) La ho.utr?ur de ch,& (pressiori) exerce une  influence rnar- 
quée sur  la vitesse d'r'coulerncnt t:t s u r  le puiris des gouttes. 

20 (Y) La aitesse d'écoulement des gouttes est directement pro- 
portionnelle ?L la hauteur  d e  chu te ;  elle s'accroît avec elle et 
diminue avec elle; elle paraî t  proportionnelle au  carr6 de la dif- 
fkrence de hauteur  dc chute exprirriée en centirriètres. 

(Y) Le poids des gouttes est inverseinerit proportionnel à la 
hauteur de d i u t e ;  il diminue S mesure que la pression et la 
vitesse de chute augrrientent, e t  réciproquenient. . - 

4.0 (N) La p r e s s h r ~  rest ;~r i t  constante, In citesse d'écoulemenl influe 
sur  le poids des gouttes, qui devient d'autant plus faible que la 
rapidité de la chute s'accroit. 

IJ'accroissement de rapidité de  la chute des gouttes peut étre 
obtcnu, soit en augmentant progressivernent le diamètre intericur 
du  tube de jonction de  l'appareil, soit en diminuant d'une manière 
r6giilii.r~. la longueur d u  capil laire .  

3" ( N )  La longueur d u  capillaire influe s u r  la vitesse d'écoulemrnt 
et par  suite s u r  le poids des gouttes. 

6 O  (S) L a  vitesse d'e'coulement d(:s gouttes est inversement pro- 
portionnelle S la !ongwur du ctzpillr~ire. 

70 (8) Pour un capillaire de  grande lorigueur (28 rnillirnbtres), 
le poitla des gouttes est d'abord inversernent proportionnel à cette 
lo~ iquezu ,  puis, après  avoir atlc.int u n  rn;ixinium, ce poids dirni- 
niie et devient proportionnel à la lorigueur dii capillaire. 

8" (4) Pour urit: r i i h e  vaiiatiori de  pression, I'accroisserne~lt dc 
rap id i t é  des gouttes dépend de  1:t gra~zdeur  de l'orifice d'ecoulemcnt 
(dznmétre in ter ieur )  : elle est directement proportionnelle, s'accroit 
et diminue avec lui .  

O" Le poids des gouttes diminue e n  rnkme temps que le diamètre 
total (&mitre r?rlér.ieurl rlii tube d'écoulcmerit ct inversement. 

100 ('4) Le poids des gout,t.es, t,oiit.es choses Cgales d'ail1 eiirs, est 
inversement proportionnel a u x  dirriensions de  l'orifice d'écoule- 
iiient (d iami t re  intkrieur)  ; il s'accroit & iriesure que ce diamttre 
diminue. 

1 1 0  L'élézntion de la t e m ~ ~ é r a t n r e  diminue le poids des gouttes et 
invcrsernent. 

1à"i'our l'eau distillée, l a  valeur de  cette variation peut ètre 
fixée 4 Ogr.00015 par goutte e t  par  d('gr6. Il faut. retrancher ce 
chiffre au-dessus de I ' JO et l'ajouter au-dessous. 
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(N) Pour ~'a1cool S divers degrés de concentration, In variation 
est en valeur absolue moins forte que pour I'eau clistill6e ; elle est 
wriahle selon le degr6 de l'alcool. 

Si l'on tient compte d e  la densité des divers alcools, on voit, 
que l'influence de la  température s u r  le poids et  le nombre des 
gouttes est au contraire plus rriarquke k part i r  de  l'alcool S 800 
jusqu'à I'alcool à 100° ; on constate, au-dessous de  800, le phéno- 
mene inverse. 

13O La pureté de I'ui?. ambiant agit su r  le poids des gouttes et le 
diminue d'une manière appréciable. 

140 Le tube d'kcoulerrient ne doit être souillé d'aucune sub-  
stance siisceptit)le rl'eiripécher le liquide de  le mouiller aussi uni- 
formément que possible. 

130 (Pi) Toutes les fuis que les diverses forces qui concourent à 
la foriiiation et  S 1'Ccoulernent des gouttes varient sirnultan6ment 
ou s é p a r h e n t ,  on peut constater l'existence d'un point critique 
constitu6 par un rnaxirnum ou un minimum d'effet produit. 

16O (N) L'addition de sttbstances solubles à I'eiiu distillke modifie 
d'une rnaniEre très rnarquke le poids des gouttes et leur ~ ' i l e s s p  
d'écoulement. 

170 (N)  La prPsence d e  substances soluhles dans I'eau influe 
sur le poids des gouttes d'une manière variable avec la natuve d~ 
lo subskmce disssoÜte. Ce poids est  tantôt accru, tantôt diminué. 

lBO (K) A t i tre égal, le poids des divwses solutions varie selon 
la nature de l a  substance dissoute. 

1 9 0  (N) Pour  une  même substance, 1c poids des gouttes varie 
avec le titre de la solution. 

20" (N) L a  variat,ion (le poids est tant& proportionnt:lle, tûntdt 
inversement proportionnelle au titre de la solution. II peut exister 
un point crithlue, soit uri rninirnurn, soit un mozimuni de  poids, 
variable avec la nature de la  substance. 

S I 0  ('1) Lorsqu'un sel cristallisé renferrne u n  assez grand noin- 
bre de molécules d'eau, il est n6cessaire de tenir cornpte de celte 
eau dans I'kvaluation du  titre de  la solution. 

220 (N) L'eau distillée n'est pas, d e  tous les liquides, celui qui  
donne les gouttes les plus pesantes. 

23O (N) Le volume des gouttes d 'une solution aqueuse varie selon 
la nature de  la substance dissoute et en raisori inverse de  la 
concentnztion de la solution. 

240 (N) La présence d'une substance dissoute exerce u n e  
influence trè$ marquke sur  la vitesse d'Ccouleinent des  gouttes. 

2s0 (N) Le sens de cette action et  son iritensit6 sont variables 
selon la nature et la proportion de la substance dissoute. 

260 (N)  Certaines substances accroissent l a  fluidité (vitesse 
d'écoulement des gouttes) ; plus la solution est concentrée et pins 
les gouttes s'écouleut rapideaierit. 

2T0 (E) D'autres substances n'exercent qu'une action peu mar- 
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quée s u r  la rapidité d'écoulerilent des gouttes : l'intensité de I'ac- 
tion est invariable et  n'est pas influencke p a r  l a  plus ou nioins 
graride concentration (le la solution. 

28O (N) D'autres substances solubles, qu i  constituent la majorité 
parmi celles exarriin&es, dirriinuenl la fluidité de I'eau, et celi~ 
d'une maniere proportionnelle au  titre de  la solution : plus la 
solution est concentrée, plus les gouttes s'écoulent lentement, La 
vitesse de chute augmente donc d'une manière inversement pro- 
portionnelle nu titre de In solution. 

W ( N )  Toutes ces particularittk permettent de diviser les sub- 
stances solubles dans I'eau en trois groupes, d'après leur mode  
d'action sur  la formation et l'écoulement des gouttes. 

Le premier groupe est constitué par  le nitrate de  potassium, le 
broiiiii~.e et l 'iodure d u  rriSiiie rri4t;ll. L a  présence de ces sels 
itccroît la fluiditk; plus la solution est concentrée et plus les 
gouttes s 'koulent  rapidement : 

L'eau distillée donnant  70 gouttes B la ininute, Ics solutions ii 
40 p. 100 de bromure et d'iodure (le potassium fournissent respec- 
tiveiiierit 126 et 233 gouttes. La fluiditf: diminue d'une mnriiére 
directement proportionnelle au t i tre de ln solut,ion, et la valeiir 
absolue de  In diminution varie avec la nature du sel dissous : elle 
est, enmoyenne, d e 9  gouttes p o u r u n  abaissement de 3 p .  100 dans 
le titre. avec les solutions de  bromure et d'iodure de potassiurn, 
et seuleiiient de 4 gouttes avec le nitrate de  potassium. En aucun 
cas, l a  fluiditi: n'est inférieure & cclle de  l'eau distillée. 

Le sens de l'influence de ces sels est très net,  au moins dans le 
rksultat final : elle concorde avec celle de la pesanteur et du poids 
spécifique; plus la proportion de sel dissous est grande, plus son 
puids spécifique es1 6levé el plus  l'action de  la pesiiriteur est cori- 
siderable; inversement, la prSsence d e  ces sels diminue l'inten- 
sit6 des actions capillaires et  de la cohksion. 

Le second groupe est formé par  le sulfate de sodiurii. Ce sel 
parait  indifférent, quel que soit le degré de concentration, depuis 
la saturation jusqu'aii t i tre le plus faible ; la vitesse d'écoulement 
correspcind uniformément à 75 gouttes p a r  minute, celle de l'eau 
distillée étant de 70. Ida présence du sulfate de sodium accroît 
doric 16~6rerrienl la fluidité e t  la vitesse d'écoulement de l'eau 
distillée; l'accroissement est invariable et  tout à fait indépen- 
dan t  de  la concentration de la solution et égal S 5 gouttes. 

Le troisième groupe est  constitue par  des substances dont l'ef- 
fet est, d'une manière genéralc, de diminuer  la fluiditk de l'eau. 
Plus la solution est  concentrée, plus les gouttes s'écoulent lente- 
ment. 1,'eaii tiisl.illk fonrnissant 70 gouttes à la minute, les solii- 
tions à 30 p. 100 d e  salicylate de sodium, de sucre, d'acide tar- 
trique ne donnent respectivenierit que 10 à 23 gouttes. La vitesse 
de chute, la fluidité augmentent  d'une maniére inversement pro- 
portionnelle a u  titre de la solution, et la valeur  absolue de I'ac- 
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croissement varie  avec la nature de  la suhstance dissoute. C'est 
seulement lorsque le titre de la solution s'abitisse à 15 p .  100 que 
la fluidité peut,  pour  quelques subslances, devenir égale 2 c d l e  
de l'eau et niême la dépasser légèrement. 

L'influence des substances qui constituent ce t r o i s i h e  groupe 
s'exerce donc en sens inverse de  celle qui  a été observée avec des 
sels du premier groupe. Elle accroît l'intensité des actions capil- 
laires et celle de  la  cohésion, et, pa r  conséquent, agi t  en sens 
inverse de  la pesanteur et d u  poids spécifique. 

l'lus la proportion de  matière dissoute est faible, plus les gout- 
tes se détachent rapideiiient, l'action adjuvante qu'apportait  la 
substance k celle de la cohksion diminuant de  plus en plus, tan-  
dis que l'influence de. l a  pesanteur, qui est de  moins en moins 
contrebalancée p a r  celle de la substance en solution, devient d e  
plus en plus prépondéraritc. 

A - 

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 

E r s n l  deri imiuertris de iiierciiiae.- 11. G .  HOLLOWAY 
(Th Anrilyst, 1906, p .  67). - L a  iiikthode ancienne consiste 2 
chauffer lc minerai avcc dc la  liinaille de fer, dc la litharge ou d e  
la chaux au  rouge d a n s  un tube de  verre feriii6 It un  bout et  ou- 
vert H l 'autre, celiii-ci plongeant dans l'eiiii. Une colonne de 
inûgn&;ite ou de hicarhonate de  soude est disposée dans la partie 
feririk (lu tube et  periiiet, lorsque le iiiinerai est décoiiiposé, de  
produire un courant de COa destiné à entrainer les dernitires 
traces de vapeur de  mercure. Ce métal est réuni, s6ché et pes6. 

Ce procédé est excellent pour  ,les minerais riches, mais  i l  n'est 
pas pratique pour  Ics niincrnis pauvres, car ,  pour ceux-ci, on 
doit opérer s u r  une grande quantité de  minerai. 

Une autre mkthode iinaginkc par  Eschka, consiste à chauFer 
une petite qii;intitC: de  iiiinerai, mClangP de  limaille de fer, dans 
Lin petit creuset; le rriercurevolatilisé est condensé sur  un  disque 
d'or préalal)lenierit pesé. Le disque (l'or, f;içoririé en capsule, 
ferme la partie supéricure du  creuset ; il est inuni d'un petit réci- 
pient, dans lequel on place de l'eau froide, qu'on renouvelle de 
temps en teiiips pendant la durée de  l'essai. Apri:s pesée du  dis-  
que d'or, on le chauffe avec précaution, afin de chasser le iner- 
cure, et i l  peut alors servir à u n  nouvel essai. 

Cettc dernière mi^thode est 11-6s sensilile, c a r ,  si une petite 
f(wille d'or est placée i l'extrémité onverte d'un tube dans lequel 
on chauffe un iriélünge de minerai de  mercure avec de la liiiiaille 
[le fer, on peut déceler des traces très faibles de mercure. Des 
~iiinerais contenant de 0,01 à 1 .  p .  100 de  iilercure peuvent ètre 
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exan-iinés p a r  ce procédé, e t  des dosages exacts peiivent m h e  
être opérEs lorsque la quantité de niercure est de 1/10 pour 100. 

En 1898, R. E. Chisin a apporté k ce prod t lé  une modification 
consistant a remplacer In cuvette en or  p a r  une plaque inince 
d'argent fa~orinée en cuvette et  disposée s u r  la partie supkrieure 
du creuset; les résultats obtenus dans ces conditions sont satis- 
faisants. 

La modification qui va  é t re  décrite plus loin différe du pro- 
cédé de Rschka OLI Chisrn seulement p a r u n e  disposition particu- 
liére de l'appareil qui est niontrée p a r  la figure ci-contre. 

11 est difficile, dans  les méthodes prkckientes, dla.juster la cap- 
sule en or  ou en argent de façon que l'ouverture du creuset soit 
parfaitement étanche, et, de plus, I'eau qui sort à la réfrigération 
doit être renouvelée, car le pouvoir absorbant clc ces métaux pré- 
cieux est consitlérnblernent r6duit p a r  la chaleur. 

L'auteur, au  lieu de  ces d i~pos i t i f s ,  emploie une feuille d'ar- 
gent /'in, dont  l'épaisseur doit  étre un peu infkrieure à celle d'une 
carte de visile ordinaire; cette feuille est recuite en la chauff;mt 
au rouge sombre dans la flainmc d'un bec Bunsen, puis elle est 
rendue hien plane en la comprimant entre deux surfaces lisses 
de verre ou de bois. Avant ces derniéres opérations, on lui donne 
la forme d'un disque circulnirc F, d'environ 5 centiniEtres de  dia- 
inétre et  pesant de  2 à 6 gr .  II est nécessaire de bien examiner la 
plaque par  transparence ?i l a  luinière pour  voir si e l b  ne porte 
pasdes petits trous, ce qui est assez fr,équcnt avec les plaques 
de faihle épaisseur; il faudrait alors rejeter la plaque, car on 
aurait par ces interstices une perte de  niercure. 

Le creuset A ,  en porcelaine de Berlin, peut ktre de la forine 
rcprPsentée par  la figure; les diincrisions les plus convenables 
sont 3cent im.5 à 4 ce~itiinètres de diambtre, sur  une hauteur 
de 4 à 5 centiinét,rcs. Les bords doivent être au  préalable bien 
dressés au moyen du  papier émeri. 

Une plaque E en argenl,  d'une t'paisseur assez forte et d'un 
rliarriétre de  1 centimètre plus  g rand  que la plaque F, sert de cou- 
verclcl. Les deux plaques E et  F sont maintenues froides par un 
petit r é f r i ~ é r a n t  en cuivre B, de forine ronde, dont le diamttre est 
d'environ 5 centimètres. I)eux tubulures C, soudFes au réfri- 
gérant dans les positions indiquees par  la figure, servent h I'en- 
trée et A la sortie d e  I'eau de  rkfrigération. Izi partie inférieure 
du rPfri$rnnt est rriiinie d 'une goiittibri: Tl, servant à recueillir 
I'eau qui, le cas échéant,  pourrait  se conderisei sur  l'appareil. 

Crie phqi ie  de tûle perforée G sert à supporter le creuset et 
periuet aussi de localiser la chaleur de la partie infkrieure de 
celui-ci. 

Le minerai A essayer est chauffé avec de la limnillc de fer 
exempte de matikre grasse. La limaille est trait& au prBalahle 
dans un  creiiset rouvert,  chauffé pendant une heure au rouge. 
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Les matières grasses sont brûlées ou c;trbonis6es. et le creuset, 
aprks refroidissement, est dkouvert  ; la partie siip6rieiire de la 
liinaille, gpinéralement oxydée, est enlevée, et celle qui n'est pas 
oxydée est tamisée dalis un tamis rin 60 et dans un  tamis na 30;  
ces deux lots de  limaille sont conservés pour l'usage dacis des 
flacons bien fermes. 

Ide minerai, pulvérisé très finement. peut 6tre desséché avant 
l'essai, s'il ne contient pas de mercure libre; généralement les 
niinerais contiennent du mercure natif dans un état de  division 
extrbme, et, par la dessiccation, celui-ci est perdu. Dans re  cas, 
on doit procéder à l'analyse avec le iriirierai tel qu'il est reçu. 

La quantité de minerai eiriployer dépend de sa richesse, car 
In feuille d'argent ne possède, pour le mercure, qu'un pouvoir 
absorbant limité. On prend 2 Zr., si le minerai contient environ 
1 p. 100 de mercure; 1 gr. si la richesse est de 1 8 2 p. 100; 
09.5  pour une richesse comprise entre 2 et 5 p. t 00 ;  0gr.25 
nour une richesse de 5 10 D. 100. Aii-dessus de 10 a.  100 de 
mercure, i l  f a u t  prendre des poids de minerai de plus en plus 
faibles. 

Modeopdratoire: T,e minerai est soigneusement mélangé avec 
10 gr. environ de limaille passant au tamis 60, et le mélange est 
recouvert avec environ 8 g r . ' de  limaille passant au tamis 30, 
et cela même lorsque Ic poids dc minerai employé ne dépasse pas 
0y .25 .  Ce creuset est placé su r  la pliique G, supportée par un 
trépied ; la feuille d'argent F,  trbs propre, bien plane et pesée, 
est disposée sur le creusct et recouverk de la. seconde plaque en 
araent E égalernent nettoyée, et, sur celle-ci, on dispose le réfri- 
g k i n t ,  sur  lequel on place un poids assez lourd destiné empé- 
cher tout déplacement; on fait passer le courant d'eau ; on chauffe 
le creuset, de  füçon que le fond soit porté au  rouge sur une hau- 
teur moyenne (le 1 h 2 centimètres. 

Le fer déplace le soufre du  minerai,.ct, comme il est très bon 
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conducteur d e  la chaleur, il permet la distillation facile du mer- 
cure, qui  est absorb6 par  la feuille d 'argent  F. 

Au bout tie 20 rriiniitas, on cesse de chauffer; o n  maintient le 
courant d'eau pendant environ 50 minutes juscp'à complet refroi- 
dissement; on enlève alors la feuille d'argent F ; on la sèche en 
la plaçant pendant quelques minutes dans une étuve, puis on la 
pèse. 

Lorsque le minerai contient des miitihrcs bitumeuses, celles-ci 
sont indiquees p a r  u n  dépôt b run  ou noir s u r  la plaque d'argent ; 
il est nécessaire, dans ce cas, de laver celle-ci avec de l'alcool et, 
de  la sécher avant  de la peser. 

D'une façon gérikrale pour l a  boririe conduite d'un essai, on 
doit prendre les précautions suivantes : 

10 Eviter de chauffer trop fortement le creuset ; les bords de la 
feuille d'argent E servant  de couvercle ne doivent jamais btre 
suffisarnrnent chauds pour  que cela soit perceptible au  doigt. 

Zfl Employer une feuille d'argent F parfaitenierit propre et très 
plane. 

3 0  Ajuster soigneusement la feuille d'argent F et  placer le 
réfrigbrarit et le poids de rrianière qu'il y ai l  u n  contact intime de 
la première avec les bords du creuset. 

t.O Sécher soigneusement la feuille d'argent.  
6 0  Eviter les courants d'air pendant It? chaiifl'age. 
6O Laisser refroidir pendant le temps indiqué (JO ininutes) 

avan l  d'enlever la feuille d'argent, afin d'éviter une perte de  
mercure. 

La feuille d'arsent peut  servir un nombre de  fois -ill imité; 2 
la Iondue, elle devient trés poreuse, et son pouvoir d'absorption 
pour le  mercure n'en est que meilleur. 

II .  C. 

N o i i v e l l c  i ~ i ~ t h o t l a  ~;rwî(.iii~tiqiie d'aiinlgm r(nn11 
talivc, cniiipraiinnt lnna les &léiiicutn iiié(ta1liqiies. 
- A t i m u n  A.  XOYES (Chemicnl News . ,  2906, p. 234). - I n t w -  
duction. - Cette nouvelle niéthode a pour but  de donner u n e  
marche gén6rale d'analyse qualitutive, comprenant tous les élé- 
ments minéraux et  leur d6terrnination méme, lursqu'ils ne se 
trouvent qu'en proportion 1rEs faible ( 2  ù 2 niilligran~riies). 

Ge nouveau systcime d'analyse se divise en plusieurs parties 
schérnatiques qui sont les suivantes : 

Part ie  1. - l'raite de la préparation des solutions. 
Part ie  II. - Traite de l'analyse des compos6s appartenarit au 

groupe du  tungsténe et du niobium. 
Partie III. - Traite de l'analyse des coinposés appartenant au 

groupe du silicium et  de l'argent. 
Partie IV. - Traite de  l'analyse des composés appartenant 

au groupe du platine, du  plomb et du tellure. 
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Partie V .  - Traite de l'analyse des composés du  ruthénium 
rle l'iridium, du  cuivre et d u  molybdène ; les parties suivantes, 
traitent des terres rares, de l'aluminium, du  f w ,  des terres alca- 
lines et des  alcalis. 

PARTIE 1 

P r i p a m t i o n  des solutions (y compris la recherche de l ' o s m i z m ,  de 
l 'argent  et du plomb). - (Voir tableau Ij. Lc premier dissolvant 
employé dans cette méthode (P. 2 ) ( 2 )  est :Zz03H, etnon pas IICI ; 
l a  raison en est que ce dernier, employé en prksence de cer- 
tains éléments, comme l'arsenic:, le sklCnium, le germanium, le 
mercure et  le gallium peuvent étre en part ie ,  ou méme antière- 
rrierit, volatilist's p a r  l'évaporation subséquerite d 'une seriilda- 
ble solution, leurs chlorures étant  volatils. 

HC1 présente encore l'inconvénient d e  précipiter l'argent, le 
plomb, le mercure (& l'état d e  sels mercureux), le thallium, 
L'acide nitrique, quoique possédant u n  pouvoir oxydant, est un 
dissolvant plus général ; il a cependant le désavanttige d'oxyder 
les sulfiires et de les transformer en sulfates et  de  donner par 
conséquent des siilfatt:~ de  plomh, de  hnryte et  de strontium. 
Quelques nitrates peuvent, en raison d e  leur insolubilité dans 
AzOJH, étre aussi précipitks, comme ceux de plomb ou de 
baryum ; pour éviter cet inconvénient, l 'auteur recorninande 
l'emploi d 'un acide dilué et  emploie de  préfërence l'acide de  den- 
sité 1.20. D'un autre  côté, AzWH peut  laisser complètement 
insoluble l'étain et l'antimoine, ce que  ne  peut faire HCI. 

Le résidu non dissous p a r  ,4z03H, R U  lieu d'étre t,rnité par l'eau 
régale, est, dans cette rriéthode, a t taqué p a r  l'acide fluorhydri- 
que, ce qui permet de  dissoudre la silice et presque tous les 
silicates, lesquels rie pourraient être at taqués que p a r  une fusion 
avec un  carbonate alcalin, opération qui est toujours ennuyeuse 
et  qui  a le désavantage d'introduire des métaux etrangers dans 
la solution. 

Proc ide  1. - Si la  substance est u n  métal, on la traite suivant 
P .  4. 

Si la substance n'est pas  un mctal, on  procède, comme suit : 
on en pulvérise environ l g r . 5  par  petites portions dans un mor- 
tier d'agate, et cela jusqu'à ce qu'il n'y ai t  plus perception de 
grains lorsqu'on frotte u n  peu d u  produit entre les doigts; on 

(1) La lettre P, veut  dire Procédb. P .  1 signifie Procédé l .  L'explication 
des procédés est suivie dcs notes auxquelles le lecteur est renvoyb par la 
lettre N.  Par exemple P.  6, N .  1 renvoie au Procédé 6 du texte ou du 
tableau e t  de la note i du texte de ce prockdti 6. 
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pbse grossièrement 1 g r .  de la substance ainsi pulvérisée, et on 
ln traite par  10 cc. d'BzO3Il de densith 1.20 dans une capsule de 
porcelaine couverte ; ce traitement est prolongé pendant 50 minu- 
tes a u  moins sur  u n  hain-marie, ou plus longtemps s'il le faut ,  
et cela jusqu'à ce qu'il ne paraisse plus  y avoir i ~ t t a q u e  (Si 
cependant on soupçonnai! 1 3  présence de I'oçniium à l 'état de  sel, 
il faudrait faire le traitement dans  une fiole avec Ae0311 et 
recueillir le distillatum suivant 1'. 13 e t  P. 14). Le traitement 
terrriiné, or1 ajoute SU cc. d'eau houillie, e t  l'on abandonne au  
repos (S'il y a une rriasse spongieuse de soufre qui s'est skparée 
et qui flotte sur  le liquide, or] l 'eril~ve a u  moyen d'une baguette 
de verre ou d'une spatule) ; on décante le liquide sur  un filtre; 
si Az031i semble attaquer lentement le  résidu, on reniet celui-ci 
en digestion avec une portion fraîche d'AzO" H; on dilue, et l'on 
dkcante coirirrie plus hau t .  Le résidu inattnqué est lavé avrc de 
l'eau chnudc dcux fois par  decantation, puis le lavage est continué 
sur le filtre. Le résidu ainsi lavé est transvasé au moven d'un 
jet d'eau dans une capsule de platine, e t  l 'eau est décantée ou 
évapork  (Soliition, P 2 ; r ls idu,  P. 3). 

Avo'otes. - 1. Pour être complètement certain d'avoir attaqué 
les substances très difficiles à. décomposer par  le procédé ci-des- 
sus, il est nécessaire que  celles-ci soient dans un état de finesse 
extrérrie. 

2 .  1 g r .  de suhstance est généralement suffisant pour  faire un  
essai, ct l'on peut fücilernent caractériser 1 h 2 rnilligr. de n'im- 
porte quel élément p a r  ce procédé. Le premier traitement doit 
se faire dans une capsule de porcelaine, car s'il existait du chlore 
dans la substance, la capsule de platine pourrait  étre ntta.qii61:; 
cette dernière cilpsule n'est utilisée que pour le  traitement par  
IIFl (P .  3).  

3.  Si h O " 1  attaque la suhstance avec sEparation d'un préci- 
pité blanc, ce dernier petit étre SnO" SSbpOj, SiO2, TiOe, GeW, 
Kb!O" T a W ,  Rlo03 ou aussi BnSO', PbSOi, SISOI. Certains 
nitrates peuvent aussi s e  sépiirer dans kt solution nitrique, comme 
Ph(.IzO3)' et Ba(rlzO")", mais  ces dcrriiers se  dissolvent p a r  
addition d'eau et  ébullition. S'il y a u n  précipité jaune assez 
dense, celu-ci peut étre de  l'hydrate d'iicide tungstique Tg01112. 
Ln précipité jaune, sous la foririe d'une masse spongieuse, deve- 
nant piteilse k chaud,  indiquerait du soufre S. 

k .  Uri iksidu riori a l t iqué  par A z 0 3 H  (2,20) consisterait proba- 
blement en l 'une ou plusieurs des substances suivantes : les oxy-  
des et les sulfates n o m n ~ é s  en N.  3, Ics oxydes natifs ou calcinés 
d'aluminium, de chrome, de zirconium, les peroxydes de manga-  
nEse et de plomb, les silicates ct fl~iosilicates des r r h e s  &lé- 
ments, le sulfure de rnercurc, le fluorure de calcium, les halo- 
gènes d'argent,  le ferrocyanure de  fer, le charbon et le carbiire 
de silicium. 
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lJrocedi 2. - On évapore la solution (P. 1) nitrique, et on 
I'amkne à siccitk, sans cependant trop chaiiffer; le résidu est 
ensuite pl;icé dans une 6t.uve portée et mniritenae à. 120" or1 
laisse dans celle-ci le produit peridarit une heiire ou plus. mais 
jusqu'à ce que la innsse soit parfaitement sEche (Résidu, P. 5. ) .  

Note. - 1. L'évaporation à siccité e t  le chauffage & I'ktuve ii 
220" ont pour  but  de déshydrater e t  de rendre nioins solubles 
dans AzO:'H la silice et les oxydes de tungstène et de niobium. Si 
l'on chauffait trop, les compos6s du mrrrciire polirraient btre 
volatilisés et les oxydes de fer, d'alurniniuiii et d e  chroiiie 
devieridrairiit irisolu bles. 

Procédé Y .  - Iljouter a u  résidu iiisoliil)le dans .Zz0311 (P. 1) 
5 à 10 cc. d'une solution concentrée d'lll'l h 40 p. 200 e l  laisser 
digkrer sur  le bain-marie pendant  50 rninutcs ; observer s'il se 
produit une solution complkte ; ajouter 5 cc. d'AzOW (1.41) et 
évaporer siccité ; recouvrir le résidu avec Az0311 (1 .42)  et h i -  

porer de  nouveau A siccité ; ajouter 10 cc. t1'Az03H (1.05) et 
chauffer à l'ébullition. 

Si une solution complète a lieu, soit p a r  l'addition d llFl ou 
p a r  l'addition d'Az03H (1 . O S ) ,  on évapore à siccité une troisième 
fois ;  la capsule et son contfmii sont portes pendant une heure 
dans l'étuve ,120". 

Si, au contraire, HF1 ou AzOqi (1.05) ne donnent pas une solu- 
tion parfaitement lirripide, or1 évapore le liquide à sii:r:itC; on 
divise le résidu en particules aussi fines que possible ; on ajoute 
10 cc. d'Az0311 (1.42) et  I gr. de silice précipitée calciiiée ; or1 
couvre la capsule et ori laisse en digestion sur  le hain-rriarie prii- 

dant  3 ' 4  d'heure à 1 heure ; on évapore le liquide a siccité, e t  le 
rksidu est chauffé pendant une heure B l 'étuve h 120° (Résidu,  
P. 5). 

Notes. - 1 .  L'acide fluorhydrique ne doit laisser aucun rbsidu 
k l 'évaporation. JI nrt doit point contenir de  SO"12 en qnantitl 
appréciable, car il pourrait  se produire d u  BnS04 et du PIiSOi 
qu i  resteraient indissous dans le traitement d u  résidu déshydrate 
avec AzOSH (P. 5 )  et HF1 (P. 61, e t  quelquofois aussi certains 
hydroxydes du  groupe d u  niobium et du tungsténe pourraient se 
dissoudre. 

La présence de  SO'He peut etre rnise en évidence en ajoutant. 
k 3 cc. d'lTP1, 1 0  cc. d'llC1 (Z.03) ni1 20 cc. tl'IlCl (1.03) et 1 cc. 
d'une solution 10 p. 4 00 d e  chlorure de liaryurn. 

2. I lans le procédé d'attaque iritliyué ci-dessus, il est recom- 
mandé d'évaporer à siccité ; ln dessiccation ne doit dép;issw A 
aucun moment la température de  100°;  ce hut est facilement 
atteint en s 'aidant du  bain-maric. 

3. Si la substance est décornposée p a r  tlF1 avec séparation 
d'un précipité blanc, ceci indique la prksence du plomb, du bis- 
muth, du l i thkm,  du magnésium, des tei-res alcalines ou des éléments 
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du groupe des terres rares. Cependant les LiFI, MgFI*, SrFP et 
BaF12 sont quelquefois solul)les, e t  ceux-ci ne s e  séparent sous 
forme dc précipites que lorsqu'ils se  trouvent en proportion assez 
considEr:ible et grossièrement dans la proportion de 5 miIlisr. de  
T,i, 2 milligr. de Mg, 8 inilligr. de S, 30 iiiilligr. de Na, et en 
employant 5 cc. d e  RFI. 

4. La snlulion Lliiorliydrique rie doit pas être évapor.ée à siccité 
sans l'addition de Az03H, car beaucoup de  titane et  de tantale 
pourmit Ctre volatilisé k l'état de TiFlb et  TaFI". En présence d e  
Az03fI, au  contraire, la per te  de ces éléments est pour  ainsi dire 
nulle, parce que cet acide décompose les fluorures. Dans l'évapo; 
ration avec 111~1 e t  Az03H, on  ne perd aucune trace de mercure, 
d'imenic, de sélhi i i rn ,  de germanium et d'antirnoirie. 

3.  Si l'addition d'lIIJl donne une  solution limpide, les trois 
évaporations avec Aï.0911 enlkvcrit conipli.tcment HFI. m h e  en 
présence des éléments suivants: titane. niobium, tentale, lesquels 
n'ont pas grande tendance 5, former des fluorures acides. Dans ce 
cas, le traitement avec Si02 peut être supprimé. 

6. Unns Io cas où IIFI prkcipite une grande quantité (500 mil- 
ligr.) de PbFIP, UiFI2. LiFI, PrlgFIz, Srl4'lQou UaFI' ou une petite 
quantité (moins de  50 miIligr.) de CaPIP, les deux Evnporations 
dkoinposent ceux-ci si coinplètcrnent que cm 6lCrnents passent 
en solution p i r  l'addition d'Az03H dilué, e t  l'addition de Si02 
n'est pas rikcessaire. 

7. Si les oxydes du  groupe du tungsténe et  du  niobium sont 
seuls prksents d a n s  le premier résidii, ceux-ci (excepté Sn02)  
donnent une solution limpide par  un  traitement HF1 (voir P. 6, 
IV. i),  mais ces 616ments se séparent de  nouveau :ipràs I'évapo- 
ration avec Az031i. Dans le cas où HPI, mais pas Az0311, produit 
une solution limpide, il n'est pas nécessaire de trailer par SiW. 

8. 1,orsqiie du CaFl%oii des fluorures des terres rares se sépa- 
rerit sous forme de précipitk et  en quantité considérable par  
I'actioii de l'acide fluorhydrique, il ri'est piis pratique de les 
décornposcir p a r  des  kvaporntions répétées avec Az0317 seul ; 
mais l'addition d e  Si02 et la digestion avec Az03H concentré 
effectue une complète décomposition de tous les fluorures (esceptE 
ThFlS, lequel peut rester non d k o m p o s é  sous la forme d'une 
poiidrc cristalline dense). 

9. Lorsque CaFlQe trouve en quantdé considér;~ble a p r k  
deux évaporations avec .4zO311. on ohlient une solution colloïdale 
horiiogéne, Iégitrenient lniteuse, piil- un  traitement avec .izO'I-l 
dilué. Cela ne peut étre pris pour une véritable solulio~i.  et la 
production d'un serrihlable fait montre qu'on a omis le traitement 
par la silice. 

10. La silice employee ne doit laisser aucun résidu par  l'éva- 
poration avec HFI. 

i l .  Le chauffage à 120" est necessaire pour rendre la silice 
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e t  les oxydes d'étain, de tungsti:nc et  de taritalc entièrement 
insolubles dans AzOYB: cette o p h t i o n  est encore plus néces- 
sairr:, lorsque ces 611?m(:rits ont titi: dissous et. 6vaporés en prtsence 
d'HF1, que lursqu'ils ont été simplenient traités par  hz03J l  srul. 
Si le  résidu est chaul'fe Ci une terripérature supérieure & 2200, 
d'autres oxydes, cornirie ceux de fer, d'aluminium et de chrome 
ne pourraient plus se dissoudre par  u n  traitement ultérieur avec 
AzO". 

Procede 4. - Si la substance est un  métal, on doit ln conver- 
t i r  sous une forme qui  of'fre le plus de  surface possible, connue, 
piLr exemple, en la piilvérisarit dans lin mortier d'agate, en  la 
découpant en petits morceaux avec u n  couteau, en la limarit avec 
une lime fine, ou bien encore eri la perçant avec un foret e t  
recueillant la limaille produite. On phse Ogr.30 de  la substance 
pieparde par  I'uri ou l'autre des moyens ci dessus indiquks, et 
on l'attaque par  IO cc. cl'Az031T (2.70) dans une capsule coii- 
verte ; on chauffe jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de vapeurs 
n i t rwses  ; on ajoute, s'il le fiiut, une  nouvelle quantité d'acide 
ou hien un peu d'eau distill6c s'il se  prndiiit un dtipùt de sels 
cristalliris. L a  solution est 6vaporCe à siccité, el le résidu est 
porté à 1200 pendant une heure ou plus longtemps si cela est 
nécessaire, e t  jusqu'à ohtentiori d'une masse parfaitenient sèche 
(Résidu, P. 5 ) .  

Note. - 1. Voir 1'. 1, N. 3 pour le traiterrient du précipité qui 
a pu se séparer par  l'attaque avec AzOql,  ct 1'. 3 n'. 11 pour lü 
dtishydrntation du résicl I I .  

I'rocédé 5. - Ilkduire en poudre le résidu déshydraté ( O .  2, 3 
ou 4) en le délacharit de la capsule et l 'amener la forme d'une 
poudre fine avec un pilon ; ajouter 3 cc. d'Az0311 i2.20) oii 10 cc 
s i  cela est nécessaire; recouvrir la capsule et chauffer sur le 
bain-marie pendant 10 rninutes ; notcr s'il y a un résidu. S'il n'y 
a aucun résidu, frotter les bords de  In capsule avec une haguctte de 
vr r re  munie d'un cnoiitchoiic:, afin d'enlever toutes les particules 
qui  auraient pu se dessécher, et laisser le tout au repos pendant 
3 ou 4 rriiniites. S'il y a uri irisoluble crisliilliri de  nitrate, ajouter 
un  petit peu d'eau pour le dissoudre et noter s'il reste un inso- 
luhle amorphe ; diluer avec 20 cc. d'eau et  porter à 1'Bbullition; 
dBcanter la solution sur  u n  filtre en lilissnnt, autant que possible, 
le résidu dans la capsule;  si  celui-ci est important,  on le chaulre 
avec 5 cc:. d':iz0311 (1.20) dilués avec de l'eau, e t  l'on dec:ant,e la 
solution sur  le mêrrie filtre ; on  lave encore le résidu avec :iz031f 
(1.05) ; on décante s u r  le filtre (Résiclu, P. 6 ; solution, P. 5t!. 

Notes. - 1. Si de  l a  silice n'a pas  été ajuutée, or1 peut dé j i  
tirer qurilques conclusions s u r  la présence ou l'absence dc certains 
coinposés contenus dans la substarice, sur tout  si le traitement 
avec Az03H (1.20; d u  résidu déshydraté ne donne aucun insolu- 
ble. Cependant u n  leger insoluble ou u n  léger trouble pourrail 
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correspondre à une  quantité assez iiiiportarite d'un élément. 
Lrie solution parfaitement litnpitle, ne donnant  aucun dépdt 
apriis un repos de  quelques minutes, pourrait  seulcrnent per- 
iiicttre quclques conclusions. 

Dans le cas précédent, cela montrerait  l 'absence de  silice, 
d'étain, de  niobium et  (le tantale daris (les proportions méme 
fiiililcs (1 rnilligr. p a r  exemple), de l'antimoine (en proportion 
de 2 rriilligr., excepté cepenrlnnt en prksenre d'acides organi- 
ques), et de turigst2rie (en propoi,tiun d e  2 rriilligr., excepté en 
lxéseerice de P20Qu de  A@Oü ou AsW3 ou d'acides organiques). 
Cela iritlique :lussi l'absence probable du  titane (en proportion de  
1 iiiilligr., excepté e n  présence d u  zirconiuiii). 

Les acides organiques, comme les acides lactique, tar t r ique 
et citrique, dissolvcrit S b 2 0 h t  l'O'Bs avec une grande facilité. 
TO'ilP est aussi dissous très facilement e n  présence de 1'0511-13 ou 
AsOLII\ dans ce cas, on obtient des  composés complexes. L a  
pr6st:ncc de l'arsenic, du phosphore et des acides organiques 
sont recherchés r17apr8s une rriarclie spéciale. L'acide borique 
ne paraît  pas augmenter la solubilité du tungsténe et d u  riio- 
biuiri ; d'ailleurs, il nc peut etre présent dans la substimce lorsque 
celle-ci a été trait.de p a r  IIF1 : 1 milligr. de  RoO3II3 est volatilisé 
cori~plèteirient p a r  évaporation avec 5 cc. de cet acide e t  5 cc. 
d'r\zO"ll (1.42). Cependant 500 inilligr. de  titane peuvent se 
dissoudre coiriplèteinent d i ~ n s  AzWH, lorsqu'il y a en présence 
310 inilligr. de zirconiurn. 

2.  Si l'on a ajniitk de la silice, la présence ou I'itbsence du  
p u p e  d u  tungsténe e l  du  niobium ne-peut  étre déterrriin6e que 
lorsque le  résidu insoluble dans A z 0 3 H  a été traité p a r  HF1 ; la 
solution, évaporée avec S04112, est additionnée de AzR4011 et de 
( . ~ Z I I ' ) ~ S  (P. 6 et Part ie  Ir). 

3. Le rAsidu insoluble dans -4~0311 peut contenir les oxydes 
des éléiiients indiqués e n  N. 1, qui sont : MoOS, lorsque le 
molybdène est présent en quantité plus grande que 400 rnilligr. 
ou lorsqiie le tungsténe ou l'étain sont aussi prksents ; GeOP 
quand 30 inilligr. d e  gerrnaniiim sont pr6sents ; B i 0  quand  il 
existe beaucoup d'antimoine ; Seo' et Te02 quand ces éléments 
sont accompagnés de  beaucoup d'antimoine; ThFlb quand  il 
y a beaucoup d e  thor ium en présence dans le résidu traité par 
11FI; les phosphates  et arséniates d'étain, de titane, de zirconium 
de thorium et le vanadate  d'étain, lorsque ces éléments se  t rou-  
vent cn présence. Le résidu peut  aussi contenir certaines subs- 
tances non décomposées et  indiquées en (P. 6,  N. a), lesquelles ne 
sont attaquées ni p a r  A x 0 3 H ,  ni  par  111~1. 

4.  Des éléments indiquks en N. 3 ,  iesqiieis peuvent, dans  des  
conditions spéciales, se  t rouver  dans le résidu insoluble dans  
.iz0311, les sÜivarits passent e n  solution d a n s  AzOqI, n-iême lors- 
qu'ils sont en grande quantité : le molybdéne, le bismuth,  le 
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sélénium, le tellure, le zircoriiurii, Ic thorium, Ic vanadiuni, le 
germanium. Ceci est aussi vrai  pour  le titane (N.  2) .  (luelque- 
fois une petite quarititf: d'anl.iinoine (1  à 2 iiiilligr.) peut. se 
dissriudre. L'acide phosphorique, l'acide aiséuique et  l'acide 
varindique sorit dissous co~nplètenicint lorsque l'étain, le litmie et 
le zirconium sont absents. 

5. A part  les cléments i n d i q u h  en N.  2 et ceux spkcifiiis dans 
des conditions spéciales en N.  3, aucun des autres éléments ne 
peut rester dans le résidu insoluble dans  AzOSH, même lorsqu'ils 
se trouvent e n  grande quantité.  Mèrne les éléments suivants : 
bismuth, tellure, zirconiurn et  thorium, qui  donnent des sels 
hydratant  facilement, se  dissolvent cornplktement lorsqdils se 
trouvent seuls prksents (laris des quant i tés  plus grarides rri&me 
que 500 milligr. Ceci est vrai aussi pour le zirconium, lorsqu'il 
se trouve en présence d'au moins 500 n-iilligr. de titane. Les 
éI6rnents fer, alurriiniuiii e t  chrome, trnnsforiiiés B l'état d'oxy- 
des rendus insolubles par  dessiccation, se  dissolvcnt complète- 
nient lorsque cette dessiccation a été faite à 2200. S'il existait de 
l'or dans la substance primitive, e t  cela à l 'état de chlorure, une 
petite quant i té  seulement resterait dans le résidu, e t  ceci serait 
dtî à une légère réduction p a r  les poussières atrriospli8riques. 

6. Quant à. ce qui  a été dit  la fin d e  ce procédé de  lover le 
r6sidu ou le précipité, il est bien entendu q u e  cette opération doit 
&tre continuée aussi longtemps que l'eau de  lavage entraîne des 
substances solubles en quantité considérable. 

( A  suivre). H .  C .  

Arsenicite de rijoude. - M. C. WIJId?F (Pharmaceuticnl 
Journal, 1906, 1, p. 228). - L e  sel qui  cristallise au-dessous de 
70 renferme 4211" ; au-dessus, il ne renferme que 7 P O .  Donc, 
le sel officinal doit être cristallisé à la température ordinaire 
(15 No) .  

Facilement efflorescent h 300, il fond à 570 et. se desshche fat+ 
lernent; k 500, il perd son eau de  cristallisation, et. à 1750, il 
perd son eau  de  constitution. 

Il est soluble d a n s  1,6k d'eau B 15O. Le sel anhydre est moins 
soluble que le sel & 71'0. A .  D. 

Dosrige de l'acide azotlque et de l'ncide azoteox. 
- MM. J .  MEISENHEIM et  F.  HEIM (Chcmzktr ZZE. Rep., 1906, 
p .  41). - Pour doser I'acide azotique et  l'acide azoteux, lors- 
qu'ils se trouvent ensemble dans  u n  rnélange, les auteurs se 
k~asent s n r  le fait  que HI réagit s u r  l'acide azoteiix et est sans 
action sur  I'acide nitriqne. Les rknclions sunt  les suivantes : 
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La solution (Ogr.2 b Osr.2 (le riitrite), fd) lerr ient  alcaline, est 
placée dans u n  petit ballon (le 30cc. environ, fermé p a r  un  
bouchon de caoutchouc à 3 trous. La pointe d trempe dans u n  
vase contenant une  solution de  NaOH h 22 p. 100. P a r  n on 
fiiit entrer un  courant  de  
(:O2, afin de chi~sser  l'air 
du ballon ; on ralentit le 
courant de  CO2, e t  I'on 
installe siIr d u n  eudio- 
~riblre renipli d e  NaOH 
11 20 p .  100 ; on fait cou- 
ler, par 1i: tube entonnoir 
Ir ,  10 h 15cc. d'une solu- 
tion à 5 p. 100 de KI ,  et 
I'on rince avec au tan t  
d'tIC1. 11 se  produit un  
d6giigernent d'AzO, en 
irièrrie temps que l'iode 
r s t  mis en litiertt5; on 
chaun'e il 1'6liilllilion, et 
l 'un chasse les dernières 
traces d'AzO par  un  cou- 
riint de CO2. Lorsque AzO est chnssk, on enleve l'eudionihtre; on 
l'agite pour absorber les dernières traces de CO2 ; on place l'ou- 
rlioiiiélre dans  u n  cylindre contenant de l 'eau, et on l'abandonne 
pendant 20 minutes. Si I'on veut doser l'acide nitrique qui reste 
dans le ballon, on remet e n  d un  au t re  eudiomètre rempli de  
Si1011 a 12 p. 100 ; par  b on laisse couler de 10 à 2Occ. d'une 
solution de FeCI2 fortement chlorhydrique, e t  I'on continue le 
d u ~ a g e  par ln iri6ttiode de Schulze-Tieinaiiri, iiiodifiée par Spiegel. 

L. G. 

S é p ~ r a t i o i i  et desage da chlore, da hroiue et de 
l'iode. - M. O. WESTLKI (Zeitschr. f. nngeiu. Chemie, 1905, 
p. 696). - P I - z n c z p ~ .  - Si, Ii une solution d'iodure de potas- 
sium, on ajoute du  calomel ou du bromure mercureux, l'iode se 
précipite aussitdl à I'etat de 11g1, tandis que le chlore et le 
Iironic wstcnt en solution, suivant  les équations : 

Si la solution d'iodure de  potassium est concentrée (N/ZO envi- 
ron), la couleur du prkcipité est jaune-verdâtre ; si, au contraire, 
elle est étendue (S/100), le précipité est de couleur jaune. 

Le prkcipité d'iodure se forme n d m e  en solution très ktendue, 
si l'on agite vivement. Cette m&me réaction peut étre ernplogte 
pour la ~ t c l i e r c h e  de  l'iode dans des soluli& très étendues, 
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alors que les autres réactifs sont impuissants pour le déceler; 
on arr ive ainsi & t rouver  l'iode dans  iine soliition contenant 
1 /2  milligr. d'iode par  litre.  

Le brome se corri~iorte d e  la  rrifiiiie frrçori que l'iode, de sorte 
qu'on peut facileilient sFparer ces d r u x  éIr!ini:nts du chlore. Pour 
que la méthode donne de bons ri:sultats, il faut employer des 
produits chimiquement purs  ; le calomel doit ètre exempt de  
bichlorurc dc mercure;  on doit nussi avoir soin de ne jaiiinis 
faire réagir une solution conceritri:e d'iodure siir le sel mercuriel, 
afin d'Fvit.er la foiiiintion d c  mt:rciirp iii6t;illiqiie. 

Siporafion d u  chlore et de l ' iode. - Lhris 100 cc de solution, con- 
Leriant Igr.66 de l i l  et Ogr.385 de  NaCl par  litre, on précipite 
enseriible lechlorc et  l'iode p a r  AzOaAg ; on ohtient ainsi le poids 
de  AgCl +Ag1 = Ogr.3781 ; on introduit 300 cc. de la solution 
chloroiodurée dans  un ballon muni  d'un bouchon en verre,et l'on 
ajoute du  caloniel par petites portions, cn agitant a p r k  chaque 
addition. De temps en temps, on essaie s i  la solution filtrée ne 
contient plus d'iode ; lorsque ce résnltat est ohtenu, on prend iine 
au t re  prirtion rlu liquide, qu'on essaie avec (le l'eau de chlore etdu 
chluioforrrie, et, si cet essai indique l'absence de l'iode, on filtre. 
II est essentiel que le filtraturn soit parfaitement limpide. Pour 
s 'assurer que la solution ne contient plus  de cnloinel, il suffit 
d'ajouter un peu de sulfhydrnte d'üniirioniaque. L'auteur indique 
qu'il faut mettre u n  excès d e  calomel pour precipiter tout l'iode ; 
ainsi, pour  Ogr. 127 d'iode, il faut de 5 à 6 gr. d'HgC1. On 
prCllEve dans un ljallon 100 cc. di1 filtratiim olif,r:riii, exempt d'iode 
et ci'IIgCI, et l'on dose le chlore. 

T,a diffbrcnce d entre A$I+ ,2gI et .4&I donne Ogr.0913. 
On a alors : 

Ag1 : (Ag1 - AgCI) : : a : d ; 

d'où : 
x = d x 2.568. 

Le poids ( 2 )  (lu précipita de Ag1 étanl  égal B Ogr.2344, le 
poids de AgCI = Ogr. 24.37. 

Dans 100 cc. de  la solution de chloro-iodure on a : 

Iode Chlore 
- - 

Trouvé . . . . . . .  06-r 1266 Osr.0355 
Employé. . . . . . .  0- 1268 0- 0354 
Dil'férence . . . . . .  - 0-0002 + 0- 0001 

Sepuration du chlore e l  du brome. - Coinrne dans l'essai précé- 
dent, on determine le chlore et le brome ensemble par  Az03Ag 
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sur unesolution contenant 0gr.585 de NaCl et  Igr.29 de K B r ( i )  et 
ensuite, sur  100 cc. du filtratum, on losele chlore par  r i~03Ag (2). 

(i) Poids di1 AgCI + AgBr . . . .  Osr 33 15 
(9) » » A g C l .  . . . . . . .  0-2867 

Différence . . . .  0-0448 
On a alors : 

AgBr : (AgRr - AgCI) : : x : d 
d'où : 

x = d X 4 .221 .  

Le poids duAgBr dans le rn6lange AgRrfAgCI est deOgr.2890, 
el le poitls du &Cl = Ogr. 1425. 

Dans 200 cc. de la solution chlorobromurée, on a : 
Brome Chlore - - 

. . . . . . .  Trouve O gr 0804 O gr. 0342 
. . . . . .  Employé.  O - 0799 O - 0345 

Différence . . . . . .  f 0-0005 O - 0003 

Séparation d u  broma et de  l'zode. - Une sulution contenant 
lgr 66 de KI et lgr .19 de RBr r s t  traitée de la rri&rrie fiiçon que 
pour le dosage du chlore et de  I'iode ; seulciiient, pour la préci- 
pitation, on emploie HgRr, et, pour voir si tout l'iode est préci- 
pité, on essaie la solution avec AzO3H et le chloroforme. 

O n a :  

( 1  Ag1 + AgUr = 08'. 4227 
( 2 )  AgBr - - O-37FI 

1)iffércrice = - 0-0466 

Suivant la formule : 

On ca l~u le  donc du poitls Ag1 + AgHr (1) la quantite de AgI- 
0gr. 2332, et la qutntiti: AgBr = Ogr.1895. 

Dans 100 cc. de la solution de K I  f KRr,  on a : 

Iode Brome 
- - 

Trouve . . . . . . .  Ogr. 1260 Ogr. 0806 
Calcule . . . . . . .  0- 1'168 0-0799 
Difference . . . . . .  - 0 -  0008 + O - -  0007 

Séparation d u  chlore, du brome et de l'iode. - Dans 100 cc. d'une 
solution contenant par litre 0gr.583 de KaCl, 2gr.19 de KRr et 
Z gr.66 de KI, on précipite les halogènes par Az0"Ag. 

On traitse 300 cc. de la solution ci-df:ssiis pnr HgBr, jusqu'k ce 
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que le filtraturn ne contienne plus d'iode ; on prend 100 cc. du 
filtratuin, et l'on précipite le chlore et le brome par  Az03.ig (2)  ; 

On a : 

Cette différence, iriiiltiplike par 5.007, donne I;t qunntiti  de 
Ag1 contenue en ( 2 ) .  

lJour avoir le chlore, on prend B riouveau 300 cc.  de la solu- 
tion primitive, et on la traite p a r  1IgC1, jusq~i ' à  c e q u c i e  filtra- 
tuin ne contienne plus ni iode, n i  brome, et ,  d : m  ce filtraturn, on 
précipite le chlore par  i\z0:1:2g (3). 

On a : 
(2) LigCl +i\gUr i O gr. 5175 
(3) AsCl = 0 - 4 2 9 4  . 

IlilTérence : - 0-0881 

Cette différence, multiplide pal-4,222, donno la qiiantit6 d',ZgUr 
co~itenue dans le précipité (Z), soit 0gr.3718, et,  par  soustraction 
du AgDr du précipité ( 2 ) .  on n ln quantité de AsCl contcnu daris 
ce precipité . 
(4 AgCl + AgBr = O a r .  5175 

AgRr - - 0-3718 
hgC1 .- - - O - 2437 

La rnèinc quantite de AgCl est aussi ohtenue dans le préci- 
pit6 ( I ) ,  dont  In quantité d c  A31 a été calciilét: plus haut.  Cne 
simple ditrérence conduit à connilitre d a n s  le mèirie précipité la  
quantitk d e  AgUr. 

Daris 100 cc. de  la solution de NaCl + KBr + KI, 
Chlore Brome Iode - - - 

Trouve . . . . 0.0360 O. 0790 O. 1 2 3  
Employé . . . 0.0354 O. 0799 0.1268 
Différence . . . + 0.0006 - 0.0009 - 0.001 1 

L. G .  

Ide fliior alans les ennia. - J I .  J .  RIJSQLES ( f i ~ v i s t n  d e  /(il.- 
nmcia, 2'306, rio 1). - - 11. J .  1Jusquet n dCcelCle fluor dnns qiielques 
eaux sulfureuses de  la chaîne des Pyrénées, notaniment dans 
celles rle Bagncires-de Luchon. 11 a d c  rnèine rcncont,r6 cet 616- 
m e n t  en plus grande ahondance d a n s  les eaux h température 
élev6e, en p r l i c u l i e r  dnns les sources d'Artias, dc la province de  
Lerida. G. Y .  
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Cryocseopie d e a  cana bicarhonatéem. - M. CAHRA- 
CIDO (Andes de ln Sociedzd Espanda de fiszca y guimica, 1906, 
no 39). - M. Graux ( 2 )  a admis qu'il existait une proportionnalité 
directe entra le point cr-yoscopiyue des eoux minirales bicul-bonatées et 
leur cnmposition expimie en sels anhydres monocnrbonntis ; c'est-à- 
dire que seule la moitié d e  CO2 combiné influe sur  I'abaissernent d u  
point de  congelation d e  I'eau. 

31. Carracido, & la suite de  ses observations s u r  l'eau minerale 
de Alondariz, croit pouvoir affirmer que  tout l'acide carbonique 
des bicarbonates influe sur  l'abaissement du point de  congéla- 
tion et que, dans les eaux de faible m i n ~ r a l i s i t i o n  comrne celle 
de Mondariz, l'observ;tt.ion t,her.momt%riqiie irnmkdiate dtablit 
rrianifestement que les monncarbonates ne  sont pas cryoscopi- 
qiiement équivalents. G. P. 

YrCparation de l'cilcool C t l i y l i q o e .  pnr. - M .  L. W'I- 
KLEH (Amel-ican Chem fournnl, no 3, 11106, p .  286). - L'alcool 
absolu du commerce contient toujours de I'eau (quelquefois de 1 
à 2 p. 100) ; il contient aussi de  l'aldéhyde en proportion très 
variable. La niéthode de piirifjcation générale adoptée dans les 
laboratoires consiste k le distiller s u r  l a  chaux vive, la ba- 
ryte caustique, le sodium, etc. ; niais ces divers réactifs n'enlè- 
vent que l'eau et laissent l'aldi:hyde, qu'on ne  peut enlever que 
par une distillation fractionnie soigneusement conduite. Ce pro- 
blFine de  purification, a u  point d e  vue de l'aldéhyde, a et6 rkcem- 
ment résolu par  I'aiiteiir de In rnnniére suivante : i l  prépare, 
d'abord. de l'&yle d'araent au moyen du  nitrate d'argent, p a r  
précipitation avec la poti~sse, et, aprés I a v a p  complet, il le 
siche k la terripérature ordinaire. L'oxyde d'argent est triture 
avec un peu d'alcool, e t  la pâte ainsi obtenue est ajoutée à l'alcool 
rS purifier. La quont,ité (l'oxyde ?L ajouter à l'alcool depend de  
laquantité d'aldéhyde contenue dans celui-ci, mais elle n'excède 
jamais quelqiies g r .  pa r  litre. LI se forme, dans ces conditions, 
de l'acide acétique, qiii est ncutralist! par  l'addition de 1 2 gr .  
de  KOH par  litre d'alcool. I.'alcool atlditionn6 d'oxyde d'argent 
et de KOJI est fréquemment asitd pendant  plusieuri jours . la 
température ordinaire, et cela jusqu'k ce qu'une prise d'essai 
ne donne plus l a  réaclion de  l'aldéhyde avec la solution de 
nitrate d ' a k e n t  ammoniacal.  

L'auteur recommande la limaille de  calcium rriFtalliqne pour 
enlever l'eau de l'alcool ; 20 gr. de ce produit sont pratiquement 
suflisants pour  déshydrater 1 litre d'alcool absolu commercial. 
Les substancm snnt rciPlangCes et portées A l'ébullition pendant 
quelque tenips au  réfrigérant ascendant, puis on distille en évitant 
l'emploi de bouchons. 

(1) Voir Annales de chimie analytique, 1906, p. 100. 
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L'alcool obtenu marque 99,9 en volume. Un dernier traitement 
avec Ogr. 5 de calcium pour 100 d'alcool est suffisant pour enle- 
ver la dernière trace d'eau, 

Les proprihtés physiques dc l'alcool ainsi purifié: sont les sui- 
vantes; densitéàU0=0,80629; à IO0= 0,79787; h I3"=0,79363; 
B2Oo= 0,78937. Les valeurs correspondantes, données par Men- 
delieff, sont 0,80625, 0,79788, 0,79367 et 0,78945. 

Les points d'ébullition sont : 77O82 (743mm. 5) ,  7 8 W  (754. mil- 
lim. 9) et 78029 (757 rnm. 8), une différence de 1 1riil1imP:lre de 
pression donnant un changement dans le point de distillation de 
00034. 

L'auteur a remarquE aussi que l'alcool complétement anhydre 
n'est pas aussi hygroscopique qu'on pourrait le supposer; par 
exemple 200 cc. de celui-ci, places dans un récipient ouvert exposé 
h l'air du laboratoire pendant 15 minutes, n'a pas absorbé plus 
de O,i p. 100 d'eau. H. C .  

Détermination d o  tannin den vinn. - 11. LllIS ARiiJII 
(Revista de farmacia, 1906, nos 2 et 3). - L'auteur opère de !a 
maniere suivante : on prélève 1 cc. du vin examiner ; on 
ajoute 5 cc. de solution d'indigo, et l'on procéde k l'oxydation 
en  suivant exactement Io m6thode Lcewenthal. 

D'autre part, on prend 5 cc du  m8me vin ; on ajoute 10 cc. 
d'eau e t  5 cc. de solution de perchlornre de fer à 20 p. 100 ; on 
agite, l'on additionne de 5 cc. de  soliition ammoniacale; on  
filtre ; on obtient un liquide incolore, dont 5 cc. représentent 
1 cc. de vin exempt de tannin ; on oxyde cornme précédemment, 
en ajoutant 5 cc. de solution d'indigo, et, par difr6rence entre les 
deux chiffres obtenus, on trouve la quantité de caméléon employé 
à oxyder le tannin pur,  d'où l'on déduit la valeur de ce dernier 
dans le vin. G .  P. 

Dosage de  l'acide urique et  den bssea puriques 
) dans I'urinc. - MM. KRUGER et SCHMID (Zeits. f .  physiolo- 
\ 

gische Chemie, t. XLY, p. 1). - Lorsqu'on désire doser les hases 
puriques, on se sert ordinairement du nitrate d'argent en solution 
ammoniacale ou du sulfate de cuivre en présence du bisulfite de 
soude. 

En 1895, Ri .  Krüger, en collaboration a l ec  M. Wulff, a prC- 
tendu qu'en traitant une urine par le sulfate de cuivre en pré- 
sence du hisulfite de soude, on ne précipite aucun corps azoté 
autre que les dérivés puriques; niais i l  a étE reconnu i lus  tard 
qu'on précipite en m h e  temps I'alhumine normale, lcs albu- 
moses, etc. 

D'autre part, d'après M. Liilger, le chlorure de sodium, ajouté 
h l'urine, s'opposerait à la précipitation des diirivis piiriqiies par 
les sels de cuivre. 
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MM. Krüger et Schmid ont fait de nouveaux essais et constaté 
que toutes les hases puriques (xanthine, méthylxarithine, héte- 
roxanthine, paraxanthine, guanine, épiguanine, adénine, hypo- 
xanthine, théophylline) sont toujours intégralement précipitées 
par le sulfate de cuivre et le bisulfite de soude. 

Ils ont ég;il(:ment recherché l'influence que p ~ u t  exercer le 
clilnrure de sodium sur la précipitation, et ils ont constat6 que 
cette précipitation est, non empéchiie, iiiais relürdée, et qu'on 
peut arriver à une precipitation complète en prolongeant l'ébul- 
lition. 

AIM. Krüger et Schrnid proposent, pour le dosage de I'acide 
urique et dm bases puriques, d'opérer de la manière suivante : 
o n  fait bouillir l'urine en prksence du sulfate de cuivre et du 
bisulfite de soude ; on décompose le précipité par le sulfure de 
sodium; on ajoute à la liqueur de I'acide sulfurique et on la 
concentre ; aprks refroidissement, la plus grande partie de I'acide 
urique cristallise ; on oxyde, par le bioxyde de rnangarihse en 
milieu acétique. I'acide urique qui reste dans les eaux mères; 
on élimine le mang;lnt:se dissous à l'aide de I'ainmoniaque et du 
carbonate d'arrinioniaque ; on neutralise la liqueur par S0411a, et 
l'on précipite les bases puriques par le sulfate de cuivre et le 
bisulfite de soude. 

Dans ces opérations, le bioxyde de manganèse ne transforme 
que l'acide urique et n'exerce aucune action sur les bases puri- 
ques. 

Ce procédé au  cuivre est aussi exact que celui au nitrate 
d'argent, et il est plus rapide. 

Ileclierche iiiici*obieopique des cylindres url- 
maires. - J.  AMAKN (Journal suisse de pharmacie du 10 f6- 
vrier 1806). -L'auteur opère de la manière suivante : il prend 
une gouttelette du sédiment dans lequel on soupçonne la présence 
de cylindres ou de cylindroïdes, et il y ajoute une gouttelette 
d'encre de Chine liquide ou de bleu de Prusse en tiihe (couleur 
niolle pour l'aquarelle) ; il mklange, afin d'avoir une coloration 
uniforme ; il recouvre d'une lamelle et il examine au  microscope 
avec un grossissement de 200 à 300 diamètres. 

Les cylindres et cylindroïdes, ainsi que les filaments de mucus, 
apparaissent incolores sur le fond gris ou bleu de la priiparütion, 
tanlis qu'ils peuvent Pchapper à l'observation dans une prépa- 
ration non colorée, à cause de' leur transparence et de leurs 
propriéth réfringentes, qui diffèrent peu de  celles du liquide 
ambiant. 

11 faut avoir soiri, pour cette recherche, de n'employer qu'une 
gouttelette assez petite pour que le mélange ne déborde pas 
autour de la lamelle, parce que les cylindres pourraient étre 
entraînés en dehors de la  préparation. 
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11 faut  aussi kviter tout mouvement IatEral de  translation de  
la lamelle, q u i  déterminerait, pa r  le roulerrient des filaments de 
mucus, la formation de  faux cylindres c:onst,itiii:s par les iirntes 
amorphes en suspension dans l'urine. Ces faux cylindres sont 
reconnaissables parce qu'ils sont  tou,jours disposés parallèlement 
et que leur axe longitiidina.1 est perpendiculaire à la direclion 
donnée à la lamelle. 

Les filaments d e  mucus sont faciles ?L distinguer, leurs contours 
étant moins nettement a r d t é s  que  ceux (les cylindres. 

D'autres éléments, tels que  les leucocytes, les hématies, les 
cellules épithéliales divt:rses, etc., peuvent Ctre mis en évidence 
p a r  ce procédé. 

D'autres couleurs peuvent vraisemblal~lerrierit &rr: employées 
à la place de  l'encre de  Chine et  du  bleu de  Prusse, mais l'auteur 
estinie qu'il est iridiçpensal)le de prendre une couleur cornposcie 
de parcelles insolubles trks finement diviscks ; les couleurs solu- 
blcs, telles que le  carniin, etc., qui sont capablcs de colorer les 
élénients histologiques, ne rempliraieril pas  le mème but. 

Dos~ptc de la ulipIitnIine. - M .  1)ICKIKSOK-GAIIt ( P h m -  
maceutical Journal 2905, II, p. 806). - Pour avoir,des résultats 
exack ,  il faut employer l'acide acétique comme dissolvant, préci- 
piter lü nüpthaline par  u n  exces d'&ide picrique et doser l'acide 
picrique en excès p a r  la soude. A .  1). 

BIBLIOGRAPHIE 

Aatioi is  fondiiineiitales de chimie organique, 2 O  edi- 
tion, par CH. MOCREU, profcsscur agrégé à 1'Ecole supéricui~e de phar- 
macie de I'Cnivcrsité de Paris (Gaiilhier-Villars, éditeur, quai des 
Grands Augustins, 55,  Paris), 1 vol. de 292 pages. Prix : 7 fr.  50. - 
Dans cet ouvrage, l'auteur expose les principales théories actuelles 
de la chimie organique et l'étude sommaire et trés générale des foric- 
tions les plus importantes. Toutes les questions de detail ou d'intéret 
secondaire ayant été volontairement écartees, ce livre doit Etre la 
trame merne de nos connaissances en chimie organique. 

Ouvrir l'esprit de l'élève en l'initiant graduellement au mécanisme 
des transformations de la matikre et en lui présentant les grandes 
lignes de la science avec le relief qui leur convient, le préparer ainsi A 
suivre avec fruit un cours complet et & faire un usage profitable des 
traités proprement dits, tel est le but poursuivi par la publication 
de cet ouvrage, qu'ou peut cousidérer corrirue une introduction ti 
l'étude de la chimie organique. 

Les étudiants des Facultés des sciences, surtout ceux du  cours du 
certificat P. C. N., ceux de I'Ecole de pharmacie, les elbves de 1'Ecole 
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polgtechnique et de 1'Ecole centrale y Lrouveront une base solide pour 
leurs ftudes de chimie organique. 

Annlyac  c3iiiiniqne iii~~ludrielle, sons la direction de 
G. LUNGE, professeur au Polytechnicum d e  Zurich, traduit sur  la 

édition allemande, par EM. CAMPACXE, ingénieiir-chimiste. PREMIER 
VOLUME : Industrids minirales, 1 volume de 640 pages, avec iO5 figures 
(H. Dunotl et  E .  P inat ,  Bdileurs, 49, quai des Grarids-Augustins, Paris). 
I'rix : 2"Lr. JO. - Ce traité d'analyse industrielle est une traduction 

de l'important ensemble des travaux réunis et publies par 
C i .  Lungc, sous le titre de Chernischtechi~isçhe ~~i . tersuchunsmelhoden,  
lequel comprend trois volumes,formant ensemble plus de 3.000 pages. 
Les chapilres contenus dans le premier volu~iie de la traduclion fran- 
çaise sont extraits des deux premiers volumes di: l'edition allemande. 
Le second volume, qui paraitra cetlc méirie année ,  sera exirait du  troi- 
siènie tome de  l'édition allemande réservé aux industries organiques. 

Pour chacune des industries considdrées, on envisage succ:essivement 
les poiiils suivants : l a  Analyse des matières premières ; 2O Contrdle 
des di8éreritesphases de la fabrication; 30 Essai des produits Fabriqués. 

Toutes les questions analytiques qui se présentent au  cliirniste spé- 
cialisé dans une industrie particulière sont abordées successivement et 
resoliieapar les méthodes les plus récentes et  surtout les plus pratiques. 
Cet ouvrage cst le résultat d 'une longue expGrience faite pour adapter 
les inethodes scientifiques au travail du laboratoire chargé de contrb. 
ler et de régler la marche des opértitions industrielles. 

L'ouvriige de Lungc a obtenu le plus grand succès en Allemagne, où 
vient de paraître la ciriquikrrie édition. Le public français reservera un 
bon accueil A la traduction que 31, Campagne en a faite au profit de 
l'industrie cliimique française. 

Lc eliiiiiiriîe IBiréi, par A .  PILLAS e t  A. BALLAND (J.-B. Bail- 
hère et fils, 19, rue IIaulefeuille, Paris). - Le livre que nous présen- 
tons A nos lecteurs est destiné à retracer la vie dc  Dizé, qui a été phar- 
macien-chef de la pharmacie centrale des hbpitaux militaires et qui a 
vbci: de 1766 A 2832. L'un des auteurs de ce livre, M .  Pillar, qui est 
un descendant de  Dizé, a eu cornme collaborateur M. Balland, qui avait 
eu l'occasion de s'occuper des travaux de Dize dans les Tratlaux des 
phnrmaczens militaires /'rangais, ouvrage qui a paru en 1886. 

Certains chapitres de  ce volume sont extrèmement intéressants ; nous 
signalerons plus particulikrement celui oh les auteurs ont mentionne 
les relations du cliirniste Diré avec Darcet, avec Leblanc, avec Shee. 

lalirliooh fïuw das Einenliüttcnwesen, 1903. - Supple- 
ment du Slah l  und Eisen. - 1 vol. de  464 pages, comprenant un 
aperFu de toutes les publications conceruarit l'industrie rriiniere. 

Ce voliirne est trks intéressant pnr le  fait qu'on trouve tous les titres 
des travaux publiiis dans le monde entier concernant tout ce qui se 
rapporte l'exploitation minière. 

L'ouvrage est donc appelé A rendre de trés grands  services aux 
ingtnieurs, qui peuvent y puiser des renseignements très utiles. 
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Bhpport mur les travaux clïectués par le Bureau 
d'hygiène e l  le 1,~horaluiro munielpal de Toulon, 
par COREIL, directeur de ces services. - 1 brochure de 149 pages. 

lleclierehes mur lem causes d'erreur danm I'oppii- 
eation de la nnétlnode eitro-mécanique au dosage de 
l'acide phmspliorique daus les phobipliates naturels 
et les seorlem de déphosphoi*ation, par GUERRY et Touss~i?ir, 
chimistes a u  Laboratoire d'analyses d e  I'Etat à Liège. - 1 brochure 
de 36 pages. 

Tableaux d'anmly~e des produits oi-étois, par J. VAM- 
VAKAS, directeur du Laboratoire du  gouvernement crétois. - 1 bro- 
chure de  Xl pages (La Canée). 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

DisCinetion hnuorifique. -- Par  decret du 28 juillet 1906, 
M. Landowski, de Paris, inemhre du Syndicat des cliirriistes, a @té 
nommd Chevalie?.  du Meri te  a p i c o l e .  

Loi sur les fraudes. - Le riglernent d'administration publi- 
que c o n c e r n ~ n t  l'application d e  la loi sur les fraudes vient de paraître. 
Nous le publierons dans Ic prochain numéro. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS- 
Nous informons nos lecteurs qu'en qualité de secrétaire gtnéral du Syn- 

dicat des chimistes, nous nous chargeons, lorsque les deniandes et les 
offres le permettent, de procurer des chimistes aux industriels qui en ont 
besoin et des places aux chimistes qui sont h la recherche d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons d a m  les Annales sont absolument gra- 
iuites. S'adresser A fil. Crinon, 45, rue Turenne, Paris 30. 

Sur  la derriande de M .  le seciktairc de  l'Association des anciens Clkves 
de I'lnstilut de chimie appliqnée, nous informons les industriels qu'ils 
peuvent aussi demander des chimistes en s'adressant A lui, 3, rueMiche- 
let, Paris (6e ) .  

L'Association amicale des anciens élèves de l'Institut national agrono- 
mique est mérne chaque annCe d'offrir à MM. les industriels, chi- 
mistes, etc., le concours de plusieurs inghieurs  agronomes. 

Pri4re d'adresser les deniandes au siégc social de l'Association, 16, rue 
Claude Bernard, Paris, 5 ~ .  

an courant des analyses agricoles, industrielles et bacté CHIMISTE riologiques, . demande eniploi dans laboratoire ou industrie. 
Adresser les rlerriandes au bureau des Annules de chimie unalytiyue, 45, 
rue Turenne, aux initiales L. D. 

Le Gérant : C. CRINOE. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

L'œnologie au Congrès de Ramc, 

Par M. L. M A T ~ I E U ,  

Direçtour de la station ocnologique de Uourgogne, k Beaune. 

Les orgariisateurs du  sixiériie Congrès international de chiiiiie 
appliquee ont été bien inspirCs en consacrant spécialement 
I'cenologie une section qui  a réuni 423 adhérents des nations 
viticoles suivantes : France, I'lussie, Allemagne, Autriche, Suisse, 
Grfice, Palestine, HI-ésil, Chili, colonie du Cap, PCrou, Etats-Unis. 
Parmi les merribres élus d u  Bureau de  cette section, il est noter, 
comme président d'honneur, hl. Gayon (Bordeaux) ; comme vice- 
présidents, MM. Biirbet (Paris) et Mathieu- (Beaune) ; comme 
secrétaire, RI. Mestre (Rordeanx) ; cette section a été l 'une des 
plus chargkes corrirrie t ravaux et o. tlli employer sept séances l a h -  
rieuses il écouter e t  discuter de noiribreuscs corrimunications ; 
aussi, des 7 3  sujets inscrits à l 'ordre d u  jour, n'est-il possible 
que de donner ici u n  sirriple a p e r y  des plus importants, en les 
groupant d'aprbs leur objet. 

Mouls. - La stérilisation, qui a été réalisée depuis longtetiips 
par M.  Elosensthiel, pa r  M. Kayser, préserite un  intérét d ' a c h d i t k  ; 
en  effet, en ces dernières années, elle a été industrialisée, soit 
p u r  faire des moiîts directement consornmak~les, soit pour  retar- 
der la fermentation et  l'obtenir ou loin du lieu de production ou 
longtemps après l a  vendanse.  M. h1estre.a expos6 les procédés, 
et M. Barbet en a préconisé l a  généralisation pour  obtenir, dans 
des vineries centrales, la réalisation plus facile de la vinifica!ion 
avec toute la science et  le matériel convenables. 

Jusqu'ici on n'avait concentré les moûts que par évaporation ; 
M. Jlonti (Turin) a cxposé un  nouvcan prockdé de concentration, 
en vue de la preparation des vins de liqueur, par  l a  congélation, 
procédé qui rappelle un  peu lainéthode de gelage des vins  en 
Bourgogne, préconisée p a r  de Veranette-Lamotte, mais  alors 
effectuée avec dcs appareils industriels. 

Eérrnentations. - Le rble s i  intéressant de l'acide sulfureux en 
vinification a 6th étudie p a r  M. Mensio, qui a rappelé le résultat 
dt: ses expériences ; M. G. Paris  n exposk l'action bactéricide de cet 
acide dans les vins. P o u r  les vins des vignobles du  Cap, issus 
des Pinots de Bourgogne, qui  y donnent les vins célèbres d e  
Constance, on Bprouve, comme dans  tous les pays chauds, d e  

15 S a r ~ m x m t i  1906. 
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sérieuses difficultés pour réussir leur fermentation ; h l .  Hahn a 
indique les procédés convenant Ic iriieux dans les régions surl- 
africaines. 

Consercalion et vieillissement du vin. - Ln p:lsteurisation et les 
phknonièncs d e  vieillissement des vins ont fait l'objet de notes 
de MM. Malvezin, Mestre, Trillat,  Passerini, Pâris,  Sani ; hl .  
Wiley s'est (.galement occupé des eaux-de-vie et des wisliy. 

Anrilyses. - Ce sont surtout les analysr :~ qui  ont donnii lieu ;iii 

plus grand nomhre de  t ravaux.  JIM. de Astis c l  Zecchini ont rap- 
pelé les discussions auxquelles donnent lieu les transactions d~ 
vins basdes s u r  le clcgrEnlcooliqiie, lorsqiie le dosage de l'alcool se 
fait pa r  les procédés éhullioscopiques, siirtoiit pour les vins dc 
liqueur. Ils ont exprimE le désir de voir gi:riérxliser ce qu'avait 
déjà indiqué Salleron de  couper a u  préalable les vins sncrés deleui 
volume d'eau. JI. JIonti a présenté ses app;rreils de  dosage de 
l'alcool dans les vins concentrés ; M .  Varennea prksenté son chro- 
nostilloscope pour les üriülyse~ rapides ; N. Sidersky a propo~é 
un projet de rSforme des tables alcoornétriqucs. 

M.  Zecchini a montr6 comment le rapport  d u  glucose au 16- 
vulose, détermine par  l'analyse polarimétrique, peririct de con- 
clure k une  arldition de sucre cristallisé après fernientnt,inn, fiiit 
des plus int8reçsarits pour  l'origine des vins de liqueur et pour 
dkterininer si un  sucrage a eu lieu après  fermentation. 

La production des aldéhydes a occupé M .  Trillat et JI. Passe- 
rini. M. P i a n o  a indiqué les doses et  le dosage des éthers dans le 
vin. Le dosage de la glycérine a été étudié par  MY. Trillat et 
Billon. 

I'n recherche et  le dosase de l'acirle sulfureiix sont toujours à 
l 'ordre du jour .  MM. Vitnli e t  Plancher ont exposi: leurs rerlier- 
rhes  ; M. 3Iathieii a résumé une Ctiide comparative des proc6dPs 
de dosage et a conclu en faisant u n  choix des rnéthodes offrant 
le plus  de  sécurité. 

1,s valeur alimentaire des composés organiques du pliosphore 
a conduit MM. Alensio, Punitro ct Rastelli à. d6tcrrniner l'état 
(le ces combinüisoiis pour le vin et  les quantités conteniies 
dans certains vins. MAI. Funaro et U ; ~ h o n i  ont  cherché à verifier 
les conclusions émises par  M. Weirich relativenient à la Iécithinr 
du vin ; ils ont  trouvé que cette substance etait un constituant 
normal de tous les rnobts ; il serait originaire de  la pulpe et passe- 
rai t  à l 'état d e  phosphoglycérnt.es après  l a  fermentation. 

Fraudes. - La carncttrisation des falsifici~tions a naturelle- 
irierit une place importance tlxris les analyses : les acides riijrié- 

r aux  libres, e n  particulier l'acide sulfurique, quelquefois utilisé 
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pour donner de la tenue a u x  vins trèscoliirés (M. Carletti) ; l'acide 
salicylique, ericore employé dans certaines substances comme 
antiferrnentescihle(31. Vitali); les matikres colorantes (JI. Tayle) ; 
la réaclion des nitrates comme rkvélatrice duinouil la~e(3IM. Mar- 
tinotti et Lévi). 

De l'ana2gse actuelle des eaux-de v ie .  - P o u r  les eaux-de-vie, 
J t .  Barbet a exposf: longuement les meilleursprocbdés de dosage d u  
non-alcool des ea.iix-de-vie : alcools supérieurs, acidité, aldkhy- 
des, éthers, furfurol, etc. Il a insisté sur  deux points spéciaux 
sur  lesquels sont,  d'ailleurs, bien édifiés tous les chimistes cons- 
ciencieux qui  ont eu B efrectiier des analyses d'eaux-de-vie : 
c'est, d'une part,  la variation des résultats donnés, même par  
une inéiiie méthode, entre les mains de chimistes différents, 
'variations dont on peut restreindre les liniites par  une grande 
prbcision dans  le mode opératoire ; c'est, d'autre part,, pour la 
 raie science, l 'impuissance de formuler u n  jugement précis e t  
iiioliré d'après l'analyse ln rnieiix faite, les ternim de  comparai- 
son étant eux-mêmes fort variables en génèrnl. D'ailleurs, le v e u  
suivant, en contradiction avec les lois actuelles belge et  brési- 
lienrie, adopté sur  la demande de M. àlastbaurii e t  aprés discus- 
sion de MM. André et  Mathieu, en est u n  témoignage : 

e On ne pourra ,  l 'avenir, pour  les eaux-de-vie, fixer de limi- 
K tes pour l'ensemble des corps d u  non-alcool, mais seulement 
a pour les groupes séparés du  non-alcool et à la condition essen- 
a tielle d'avoir, pour leur dosage, des méthodes exactes d'ana- 
a lyse s 

I ~ ~ l e r p r é l a t i o n  des analyses. - L'interprétation des analyses a 
fait l'objet d e  deux rapports  spéciaux, l'un de M. Vetere, l'autre 
de SI. Mathieu, sur  le rapport alcool-glycbrine, considi.ré sou- 
vent pai. les experts comitie ayant  des limites qui ,  d'après des 
analyses plus corripl8tes, sont souvent di:.passtSes. 

Unificntion des mithodes d 'nnolgse.  - L'unification des nléthodes 
d'analyse s'est imposée depuis longtemps l'attention des chi-  
rriistes pour les vins e t  les eaux-de-vie, qui font l'objet de  s i  
importantes transactions comnierciales internat iondes et pour 
lesquels les mesures douaniEres se  sont rnultipli6es avec toutes 
sortes de limites, de rapports,  de régles plus ou inoins étroites 
variahles avec les pays. S'il paraî t  clifficile, pour ne pas dire 
iinpossible, d'obtenir l 'uniformité d e  ces règles, les mesures 
douanières n 'é tmt quelquefois que  des moyens de  prot.ec,t,ion des 
produits nationaux, il serait a u  moins équitable que les métho- 
des d'analyse servant à l 'application de ces régles eussent u n  
caractère international,  de  rriüriière qu'un expéditeur puisse faci- 
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lement ;prouver la conforriiité de  eun produit aux  exigences 
douanières d u  pays destinataire. 

C'est l e  bu t  que se  propose d'atteindre la Commission inter- 
nationale d'analyses, but sans doute encore éloigné, car il y a 5 
rksoudre u n  certain nombre de  questions préalables dont In solu- 
tion demandera du  temps e t  erisuite des épreuves répétées pour 
en affirmer la valeur ; pour n'en citer qu 'un excmple, lcs rap- 
ports alcool-extrait sont presque partout  considér6s comme un 
élément essentiel pour l'appréciation des vins ; or ,  si l'on déter- 
mine bien rigoiireiisernent l'alcool, les prockdks de  d6termination 
de l'extrait sec sont  variables avec chaque pays ct donnent des 
résu1t;~ts souvent très discordants ; il es t  évident que, rien que 
pour cette question, il est indispensable, tout d'ahord, de s'enten- 
dre s u r  la définition et l a  détermination d c  l'extrait sec. 

E n  résume, si le Congrès n'a pas  révélé de  nouveauté exlraor- 
dinaire, il a Et6 une constatation d u  progrils général de l'acnolo- 
gie chez toutes les nations viticoles ; il a été aussi ilne preuve de 
la vitalitk en France de  cette science d'origine si française, avec 
les Chaptal, les Durrias, les Roussingault, les Berthelot et surtout 
avec Pasteur et ses 6lèves: 

V i n s  renfeimmant de I'ersciric, 
Par M. MESTHEUT. 

Analysant, il y a quelque temps (i), u n  vin ayant causC des 
intolérances gastriques et des accidents d'un ordre beaucoup plus 
grave surveIius chez diverses personnes qui en avaieril con- 
soriiniE, nous y avons décelé des doses importantes d'arsenic. Or, 
ce cas de vins  renfermant de  l'arsenic est loin d'&tre isole, coniiiie 
on pourrait  etre tenté de le croire, pas  plus  d'ailleurs que relui 
d e  vins 6r116tiqiies ou de vins  p rovoqumt  des troubles divers; 
c'est, pour notre par t ,  le second exemple cette année. 

Le vin examine &tait fortement érnktique ; deux des personnes 
e n  ayant  bu,  plus sérieusement atteintes, firent de la paralysie 
et  eurent très nettement tous les symptômes d'un intoxication 
grave. 

C'est s u r  ces entrefaites que le  docteur X... nous en fit parvenir 
un échantillon. 

Vainement nous cherchâmes, dans l'analyse qualitative des 
cendres, la clef du  mystère. De cuivre (notre première id&), le 
vin n'en contenait pas  trace ; il ÿ avait du  fcr en quantité notable, 

( 1 )  Laboratoire de la Station cenologique de llIIérault et laboratoire 
d 'hygihe  de la  Faculte de inédecine de Montpellier. 
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de l'alumine, toutes bases inotrensives ; il n'y avait pas pas non 
plus d'antimoine, mais il existait peut-bt,re des traces infimes 
d'arsenic. Ce n'est d'ailleurs pas sur les cendres qu'il nous eût 
fallu chercher ces deux derniers corps ; aussi ne conclûmes-nous 
pas tout d'abord, n'envisageant guére la possibilité de la pré- 
sence de ce corps dans un vin, et nous reportâmes nos efforts 
successivement sur la matière colorante, les acides minéraux, 
mais toujours avec le même insuccès. 

Cn fait était cependant certain, c'est que le vin renfermait 
quelque chose de toxique ; l'injection intraveineuse pratiquee sur 
des lapins tkmoignait d'une toxicitt': double, sinon plus, de celle 
d'un vin ordiilaire. 

A bout d'arguments, cc n'est qu'en dernier lieu que nous pro- 
cédames à. la recherche de l'arsenic avant d'incriminer les alca- 
loïdes ou d'autres poisons organiques. 

Cette recherche fut faite sur 120 cc. de vin, après destruction 
de la rriatitre organique et à. l'aide de l'appareil de Marsh. 

L'expkrience fut concluante, et, malgr6 le faible volume de vin 
dont nous étions parti, rious oljliniries un anneau des plus 
abondants d'arsenic, anneau si 6pais qu'il se détachait des parois 
[lu tutie. 

Malheureusement, nous lie pûmes évaluer pondkralement cet 
arsenic, une certaine quantité ayant 6té erriploy6e aux réactions 
de caractérisation ou a y u i t  616 partiellernent entraînée par la 
flanme, mais ce que nous pouvons affirmer, c'est que la quan- 
tité ainsi recueillie portait la tenpur du vin à un chiffre consi- 
dérable. 

D'où pouvait bien provenir cet arsenic ? Des renseignements 
fournis, il résulte qu'on avait employé, dans la propriété de 
laquelle le vin provenait, comme d'ailleurs cette année dans u n  
grande noirihre d'exploitations du Midi, de I'tsrséniatz dt soude 
pour le traitement de la vigne contre l'altise. 

Cet arsériiate, resté entre les mains des ouvriers, fut cause de 
tout le mal : l'un d'eux, croyant nettoyer un flit avec du carbonate 
de soude, avait puis6 par mégarde dans le sac d'arséniate.. . . 

011 conçoit aisémerit les conséquences de pareilles méprises, et  
peu s'en fallut qu'il n'y eût à dbplorer des suites fatales dans le 
cas que nous rapportons. 

Cependant, S côté des méprises, il est un autre danger autre- 
ment grave a notre avis : dans les campagnes, on embauche des 
ouvriers saris aveu pour faire un travail ou donner uu coup d e  
main ; combien plus dangereux deviennent entre leurs mains les 
arséniates ou des produits analogues ! 
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Et sans chercher si loin : la simple manipulatiori de ces 
bouillies arsbnicales par  les ouvriers qui  en sont chargks n'est- 
elle pas, p a r  suite de négligence ou d e  malpropreté de leur part, 
voire rriêrrie sirriplernent par  la respiratiori des pulv6ris a 1' ~ o n s  
qu'ils font,  d'un danger permanent pour  eux-niêmes ? 

Il rie nous appartient pas, comme chimiste, de  tirer toutes les 
conclusions que comporteraient ces quelques remarques ; qu'il 
nous suffise de dire k dcs personnes plus cornpélcintes qiie le fait 
de vins accidentellement arséniés n'est pas  rare  avec les traite- 
ments arsenicaux actuels, e t  que,  pour  la plus grande skcurité 
de la santé publique, il serait souhaitable, qu'une réglenienta- 
tion régisse l'emploi de tous ces produits, souvent aussi toxiques 
pour I'lio~ririie que  pour l'altise qu'ils ont  pour bu t  de combattre. 

Douage de l'acidité volatile dei vins 

Par M. SAUNIER. 

Licencié Bs sciences, 
Chimiste diplônie de l'Université. 

Sous ce titre, M. Hubert a publié, dans  le riuméro du  lS juillet 
de ce Recucil, un  travail dont  In lecture m ' a  vivcmcnt intéressé. 

Le principe s u r  lequel est basé le procédé de dosage qu'il 
décrit, l 'entraînement des acides volatils par  la vapeur, est connu 
et employé depuis longt,ernps. Son appareil,  bien q u e  d'une forme 
originale, présente une grande ressemblance avec celui qu'a décrit 
M. Pozzi-Escot en 1904 (i), et surtout avec celui que j'ai nioi- 
mSme fait connaître au dernier CongrEs de chimie appliquée, 
tenu cette annee à l lome. Dans l'appareil de BI. IIubert, en effet, 
comme dans le mieri, on trouve u n  brise-rriousse rni.lallique, 
absolurncnt nécessaire pour  separer intégralement les acidcs 
fixes des acides volatils. 

Ce que  la grande majorité des chimistes ignorent, c'est que 
l'idée de chaufrcr le vin au hriin-marie pendant l'entraînement 
par la vapeur ,  et cela au  moyen de l'eau mérne qui produit cette 
vapeur, revient ?i M. D. Cazennve, ancien directeur du labora- 
toire de  l'usine tenophile du Colombier appartenant à If. Frantz 
blalvczin, 21 Caudéran (Gironde), actuellement chimiste enologue 
à Jlendoza (ll6publique Argentine). M. Cazennve, en efret, avait 
füit construire u n  appareil constitué conime l'indique In figure 
ci-contre. Cet appareil,  qui  présente, d'ailleurs, certains incon- 
venients, tels que difficulté de  construction et  de nettoyage, fra- 

! l )  Annales de chimie analvlique, 1904, p. ,909, 
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gilité, fonctionnait au  laboraloirede l'usine cenophile bien avant 
11103, et il doit Ctre considéré comme l'ancêtre des trois appareils 
mentionnés plus haut. 

Cette question historique rnise part, on note, dans le méiiioire 
de M. Ilubert, certains points qui paraissent mériter qwlqiies 
ticlaircisseinents. 31. Hubert dit : « Du- 
n claux a indiqué une rnkthode qui oll're 
6 plusieurs avantages sur la  précétfentc, 
n (celle de Pasteur), parce qu'il n'opére 
(< q u c s u r  100 cc. de vin, qu'il addi- 
u tionne de 10 cc. d'eau et dont il retire 
a par distillation 100 cc. de liquide. Ce 
(( distillatum devait, dans son esprit, 
I reriferrrier la totalité des acides vola- 
u tils; j'ai appliquE cette méthode A 
(( des dissolutio~is d'acides acétique et 
(( propionique de concentration variant 
H depuis i gr.  jusqu'à. 5 gr .  par litre, et 
u j'ai pu nie rendre compte qu'on était 
a loiri de  retirer ainsi la totalité des 
a acides volatils ; le rku l t a t  est. infé- 
(( rieur à la rkalité, même si l'on a 
CC soin de le rriajorer de 10 p. 200 B. 

Je doute que Duclaux ait jamais cru 
obtenir la totalité des acides volatils 
contenus dans une solution en la distillant e t  recueillant les 
10 
-de son volume. Dans son Traité de microbiologie, B propos de 
i 1 
sa méthode de skparation et d'identification des acides volatils, 
il indique que, dans les conditions où s'est placé M. Hubert, on 
n'obtient que 80 p.  100 de l'acide initial, si l'on a affaire B une 
dissolution d'acide acktique pur, et 95 p. 100 s'il s'agit d'acide 
propionique. 

Pour des solutions aqueuses, la question est donc résolue 
depuis longtemps, et M. IIubert pouvait trEs bien s'épargner la 
peine de vériher les résiilt,ats donnés par 1)iiclaux. Pour le vin, 
il est évident que les mêmes données ne sont plus exactes, à 
cause des actions perturbatrices de l'alcool et des autres matières 
que ce liquide tient en dissolulion ; u n  coefficient numérique 
n'aurait plus sa raison d'etre, puisqu'il serait diffkrent pour 
chaque vin, en relatiori avec la constitution propre de celui-ci. 

Plus loin, M. IIubert di t :  u Les méthodes de Pasteur et DUC~RUK 
(( procedent par titration directe des acides volatils.; mais on a 
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a reconnu qu'il Ctnit plus exact de suivre une marche indirecte 
a en dosant, d'une part, l'acidité totale, d'autre part, I'acidité 
u fixe et I'acidité volatile par dif'fërence ; car les acétates, propio- 
u nates, butyrates alcalins, qui se décomposent à chaud sous 
a l'influence du tannin ou du bitartrate de potasse, vieunent 
u augmenter l'aciditk du distillatuni D. 

J'ignore corninent on a reconnu qu'il était plus exact de doser 
I'acidité volatile du vin par dilT6rence entre l'acidité totale et 
I'acidité fixe, mais les simples considérations suivantes semblent 
prouver le contraire. 

Aucun chimiste n'ignore que le titrage de l'acidité totale d'un 
vin est une opération trks tlélicate ; on ne peut prétendre arriver 
?L un résultat assez approchb, que par Urie trés longue pratique, 
a p r h  avoir effectué des centaines de dosages. La raison en est 
assez simple. En effet, le terme de l'opération n'est indiqué que 
par des ph6no in i .n~~  peu nets, tels que le virage de la couleur et 
l'apparition d'un léger précipite. Pour la couleur, le virage est 
assez sensible avec les vins nouveaux, mais, avec les vins vieux, 
on peut dire que chaque vin donne lieu i un virage particulier. 
L'apparition du léger prkcipité est un phénomène plus constant, 
mais la difficulté consiste saisir le moment où ce précipité 
devient perceptible. Ce rriorrienl varie avec l'éclairage du laliora- 
toire, avec la forme ct les dirnençions du vase dans Icquel SC fait 
la saturation, avec 1;1 distance à lnquelle se place l'œil, avec la 
puissance de cet a i l  et surtout avec l'expérience de l'opérateur ; 
lorsqu'on cf'fectue beaucoup de dosages d'aciditk totale, on arrive 
à voir des flocons de pr6cipit.é d'une t6nuité extreme; produisant 
un. louche k peine perceptible lorsqu'on examine le liquide à 
quelques décimètres de distance. 

II va sans dire que lc d,osage de I'acidité fixe présente les 
rriilrnes difficultés; efïeclué par le ~riêrrie opérateur et daris les 
m h e s  conditions que celui de l'aciditi: totale, il donne encore un 
rb,sultat qui est peu comparable, car le virage du vin qui a bouilli 
n'est plus exactemc?nt le rntirne que celui du vin non bouilli. 

L'approximation sur 1;quelle on peut c:ompt,er, dans ces sortes 
de titrages, n'est donc pas très grande, et je ne crois pas exag6rer 
en disant que le chimiste Ic plus rompu à ce genre de déter- 
minations conimet couramment une erreur absolue de Ogr.05 
p. 1000, qui pourra 2tre en plus dans un CM, en nioins dans un 
autre. 

Supposons qu'un vin ait en réalité 4gr.20 d'acidité totale par 
litre et 3gr.75 d'acidité fixe; son acidité volatile rkelle sera : 
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Le chimiste aura troiivé, par exemple, 

4gr.23 pour l'acidité totale, 
3gr.70 pour l'acidité fixe, 

d'où il conclura : Ogr.55 d'acidité volatile. 
Les erreurs relalives seront respectivement : 

0,oa 1 
- Pour l'acidité totale : - - - . 

4,50 84 ' 

o,o5 4 
- Pour lJacidit6 fixe : - -- . 

3,7a 75 ' 
0,10 1 

- -. Pour l'acidité volatile : - - 
0,45 4,s 

Par cette méthode, l'aciditb volatile ne sera connue, dans le cas 
1 

considéré, qu'a- de sa valeur, ce qui fait une erreur de plus de 
4 3  

20 p. 100. Le rksultat numP.riqiie subit les imperfections de la 
méthode de dosage de l'aciditd totale ou fixe, niais, vu sa fai- 
Hesse relative:, il en souffre heaiicoiip plus. 

Je crois donc préferable, au point de vue de l'exactitude, le 
dosage direct de l'acidité volatile dans le produit de la distilla- 
tion. 

M.  Hubert invoque, contre ce procédé, un argument peu solide, 
en disant que l'aciditt! du distillaturri est augmentée par suite de 
la décomposition des acétates, propionntes, butyrates alcalins. 

Si pareils sels existent dans le vin, leiirs acides rksultent en 
grande partie, sinon en totalité, du dheloppeinent des divers 
ferments de maladie; le but qu'on se propose, en dosant l'acidité 
volatile d'un vin, est justement d'apprécier l'intensité de ce 
développement et de déterminer à quelle période il se trouve. 
Il n'y a donc pas d'inconvénient à ce que ces acétates, propio- 
nates, butyrates alcalins se dbcomposent. 

De plus, ces sels, qui se décomposent lorsqu'on fait le titrage 
direct, se décomposent Egalernent lorsqu'on emploie le procédé 
par diffkrence ; leiirs hases alcalines viennent sabrer, selon 
M. Hubert Iiii-même, une partie de l'acidité d u  tannin ou d u  
hitartrate de potasse, de sorte que, si l'acidité se trouve aug- 
inentée dans le premier procédé, l'acidité fixe se trouve diminuée 
d'autant dans le second, ce qui revient exactement au même 
au point de vue du résultat final. 
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Jaunes d'ueufs oonservés au moyen de fluorurebi, 

Par M .  FHABOT. 
Préparateur a u  laboratoire de M. Ferdinand Jean. 

1)epuis quelque temps, nous avons eu l'occasion de constater 
la p r é ~ e n c e  de  petites qumt i tés  de  Huor dans certains échantil- 
lons de jaunes d'@ufs et  d'œufs casses, offerts pour l'alimen- 
tation. 

Cette présence d u  fluor ayant  tSté mise eri doute par  un clieiit 
qui  prktendait que, dans  un échantillon où nous avions nette- 
ment  caractérisé le fluor, il n'y avait pas  eu introdiiction de fluo- 
rures, et qi?e les jaunes et les blancs d'œufs devaient renfermer! 
h l';Lat norinal,  des traces d ' u n  coiriposé fluor6, nous avons cher- 
ché à vérifier cette assertion. 

En opkrant s u r  des œufs t'rais, séparés de leur coquille, le 
résultat fut nkgatif. 

Les blancs ct  les jaunes d'ccufs ne rcnfcrment donc pas de com- 
posé fluoré naturel.  

Nous ferons remarquer que la recherche du fluor, sur  les cen- 
dres hrutes cles jaunes incr imink ,  nc: nous avait. donné que dans 
certains cas des résultats n6gatifs. Soupçonnant l a  présence du 
fluorure d'ammoniurri ou de l'acide fluorhydrique libre, nous 
avons, dans  une seconde opération, ajouté d u  carbonate de 
soude avant  la dessiccation des jaunes et  des blancs, et, après 
calci~iiiliori, nous avons netteiiierit caractérisé, par  la gravure 
sur  verre, la présence du fluor dans les cendres alcalines. 

AnaIrse des uriues pauvres en glucose, 
Par M. H. PELLET. 

M. J .  Blaise a indiqué, dans le numéro de ce Recueil du mois 
d'août 1906, u n  prockdé simple de dosage du glucose dans les 
urines pauvres en produits réducteurs, procédé consistant 3 
ajouter une certaine quantité de glucose au  volume de liqueur cui- 
vriqiie employé et  continuer le titrage avec l'urine peu chargée 
de glucose. 

Evidernme~it.  c'est u n  tour de main  qu'on doit conseiller, néan- 
moins rious croyons q u e  la  marche gén6ralc de notre rnkthode de 
réduction pourrai t  6tre appliquée au dosage des réducteurs 
dans les ur ines riches et pauvres, et surtout lorsqu'on veut avoir 
des rksiilt.ats absoliirricrit. cert.ains. 

On sait que,  po~ir.  l'iirialyse des produits de  sucrerie. nous avons 
indiqué que  le meilleur moyen de  doser les réducteurs etait de 
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procbder à la réduction par chauffage au bain-marie, au lieu de 
l'ébullition directe, et recueillir le précipit,é d'oxydule de cui- 
vre, de le laver, de le calciner et de transformer le poids en 
sucres réducteurs déterminés. 

.4vec le bain-marie, on peut analyser sirriultarié~rient un grand 
nombre d'échantillons. 

Il est vrai que cette méthode exige plus de manipulations que 
la décoloration directe dans le tube classique; de plus, elle 
réclame plus de dépense en liquenr cuivrique ; mais, si elle est 
suffisante pour suivre la  marche du glucose dans les urines ou 
du travail en sucrerie de cannes, lorsque, pour une raison quel- 
conque, on d6sire 6tre certain du dosage ou que le dosage 
présente une certaine difïicult6 (urine pauvre, urine chargée 
d'urée, elc.), la d6terrriiriatiori des réducteurs par le chauffage au 
bnin-marie suivant nos prescriptions nous semble devoir etre 
recorriiiiandée. Si nous en parlons, c'est que, dans un laboratoire 
qui reçoit un certain nombre d'urines à analyser, notre int!thocle 
a été essayée dans bien d e s  cas douteux et a été reconnue d'une 
application facile et d'une exactitude irréprochable. 

C'est, du reste, cette méthode que nous avons à nouveau con- 
seillée B la Commission internationale pour l'unification des 
methodes d'analyse des sucres qui s'est réunie à Berne les 3 et 
4 août 1906, et dont nous faisions partie. 

Les chimistes que ccttc question intéresse pourront lire les 
notes qui ont paru à ce sujet dans la Sucrerie indigine. La pre- 
mière de ces notes, qu'on trouvera dans le no 7 du 14 août 1906, 
a pour titre : lnfhence du. pricipiti plomhiyua dans les analyses des 
produits sucrés. La deuxiEme note, parue dans le no 8 du 
21 août 1906, est intitulée : Sur la liqueur de Fehling et l e  dosnge 
des rdducteurs dans les produits de sucrerie. 

Recherches sur les causes d'erreur dans I'appltea- 
tion de la inbthode eitro-méeaulque e n  dosage de 
l'acide pliospliorlque duus les phosphates uaturels 
e$ les scories de déphosplioration, 

Par M. H. PELLST. 

MM. Guerry et Toussaint, chimistes au laboratoire d'analyses 
de 1 Etat B Liège, ont fait paraître un travail très important sur 
les causes d'erreur dans l'application de la iiiEthode citro-in6ca- 
nique au dosage de l'acide phosphorique dans les phosphates 
naturels et les scories de déphosphoration. 

Ce travail présente u n  certain intkrét ; nous ferons remarquer 
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que les erreurs signalées par MN. Guerry et Toussaint se r h u -  
ment ?I peu près uniquement dans la prkserice de la silice, preci- 
pitée avec le phosphate amrnoriiaco-rnagnksien ; on doit kgale- 
ment k n i r  comptr: de 1'infliieric:e des sels tic fer, qui facilitent. 
ln solubilité de la silice. 

Or, la séparation de la silice dans les phosphates, pour le 
dosage exact de l'acide phosphorique, a 6t6 indiquke comme 
nkcessairr: dès le début (le l'emploi du proc6dk spécial citro- 
rrii~~riésieu perfeclioririé surtout par Urassier. 

Nous-niOiiie l'avons toujours recoiiirriand6 ct gériCralenient 
employé pour les pllosphatcs naturels, et nous procédions de In 
manière suivante, pour obtenir rapidement I'insolubilisation de 
la silice. 

Le phosphate pes6 est placé dans une capsule de platine et 
huiiiecte d'acide chlorhydrique pur ; on chauffe de suite au bain 
de sable ou sur  un bec spkcial ; I'évaporatiuu à siccité est obte- 
nue en quelques minutes sans difficultk. 

On  reprend par l'acide chlorhydrique à chaud, et l'on a un 
précipité de phosphate ainmoriiaco-magnésien très normal. 

Enfin, nous rappellerons que, depuis plus de 15 ans, nous ne 
reconimnndons que l'emploi de la méthode phosphomolybdiqae, 
qui, d'après nos indications, permet de doser rapidement et 
exacterrient l'acide phosphorique par la pesée du phospho- 
molybdate d'ammoniaque, qui a une formule parfaitement 
dktcrminée. 

Du reste, nos travaux ont été v6rifiés, plusieurs reprises, 
par plusieurs ex~iérirneritatcu~~s, riotarrirrierit par MM. de Moli- 
nari, de Nyssens, et par M. F. Graftiau, qui a présenté au 
VI0 Congrès international de chimie appliquée de Rome un 
mémoire sur l'emploi gérikral de la  méthode phosphomolyb- 
diqiie pour le tlosage de l'acide phosphorique, aussi hien dans 
les terres que dans les engrais phosphatés, quelle que soit leur 
richesse. 

Avec cette methode, il 
silice. 

Sur le 

est inutile d'opkrer la séparation de la 

beurre de Karité.  

Nous recevons de M. Ferdinand Jennlû lettre suivante,quenous 
nous erripressons de reproduire : 

u Cher Monsieur, 

a Uiins une note sur le beurre de Kar~té,  qui a paru dans le 
numéro de juin 1906 des Annules >le chimie analytique, j'ai, sur 
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la foi d'une notice trouvke par moi dans une publication colo- 
niale, donne des renseigneinerits inexacts s u r  le pays d'origine 
et le norn botanique de l 'arbre 3 Karité. 

Je remercie très viverrient M. Poisson, aide-n:ituraliste au 
Xuséum d'histoire naturelle, de m'avoir sigrialé l'erreur qut: 
j'ai involuntairement comrriise. 

(( Le nom botanique de l'arbre i~ Karité est, non pas Bnssia 

butyracea, mais Bnssia P u ~ l i i i ;  cet a rbre  est trEs repandu dans le  
Soiidan et plus particulièrernent s u r  la cAt,e occidcntale de I'.l\fri- 
que. Il n'existe pas dans  l'Inde. 

(( Je vous serai obligé de publier cette rectification et vous prie 
d'agréer, etc. . . )) 

Sur la reclierelie des graisses anclcnnes. 

Sous recevons de RI. Marcille la lettre suivante : 

c i  Ayanl été assez longtemps absent,  je viens seuleinent di: lire 
la rkponse de M.  le Di Bans  Kreis k la note que j'avais publiée 
claiis le niimSro de  ce Recueil de février dernier. 

(( Je n'avais eu connaissance des t ravaux  du Dr Kreis que par  la 
Reoue inlemutionale des f(zlsiFcations, qui en a publié une traduc- 
tion. Il est probable que celle-ci était incompl6te ou erronée, car 
je n'y a i  pas  trouvé les observations dont parle mon honorablc 
contradicteur n. 

REVUE DES PUBLICATIONS 

Dasape de l'acide solîariqiw par IH benzidiiie. - 
M. E.  LERlAIRG (Bullelin de la Société chimique du Nord de la 
Fiance, 1906, no  4). - Le procédé employi: p a r  l'auteur est celui 
qui a été trtudié par  Muller ( l ) ,  par  Muller e t  Drakes (2) e t  p a r  
Haschig, e t  qui repose s u r  l'insolubilité du sulfate de benzitlirie 
dims l'eau froide, tandis que les aiitres sels de bcnzitline (chlo- 
hydrate, acetste, oxaliit ,~ et nitrate) sont si>liililes. 31. Leiiiairc ;i 

surtout appliqué cc prockdi: il 1:t reckierche de l'acide sulfuriqiie 
dans l'acide chlorhytlriqur:. 

Muller e t  Raschig ne  sont pas d'accord sur  la façon dont le 
titrage doit ktre effectué ; le premier titre d'abord la sollition tli3 

( 1 )  Annales d e  chimie analgtique, l 9 O . Z .  p.  Xi?. 
(2) Annales de chimie analytique, 1904, p. 189.  
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benzidine p a r  une liqueur de  soude ; d'autre part ,  il précipite un 
volume donné de  cette solution par  le  sulfate à t i t r e r ;  le sulfate 
de benzidine formé étant éliminé p a r  filtration, le filtratiim est 
ti tré par  la liqueur de soude ; la d i ~ é r e n c e  entre le nombre de 
centimètres cubes avan t  et après formation du sulfate de benzi- 
dine correspond k l'acide sulfurique existant dans la prise d'essai. 

liaschig recueille le précipité de  sulfate de  benzidine sur  un 
filtre, et,  aprks lavage, le précipitl: et le filtre sont mis en sus- 
pension dans l'eau et  titrés p a r  la soude N/IO en présence de la 
phénolphtaléine; le nombre d e  centimètres cubes trouvé corres- 
pond à l'acide sulfurique existant dans la prise d'essai. 

Les difîérences erilre les deux procédés ne sont guère supérieu- 
res 2 1 p .  100. d'où il résulte que,  pour un acide chlorhydrique 
contenant environ 2 p .  100 de SO8II2, l'erreur se  chilrrerait seule- 
ment  p a r  0,02 p. 100, ce qui serait nkgligeable ; niais la rnéthode 
comporte une au t re  cause d'erreur, r ~ s u l t ü n t  de ce que le sulfate 
de benzidine se dissout en proportion assez corisid6rable en pré- 
sence d'un acide libre, principalement l'acide chlorhydrique. 
Pour remédier à ce deuxième inconvénient, dont M. Lemaire a 
constaté l'importance, il est indispensable de rie Paire le titrage 
qu'après neutralisation complète de l'acide. Le titrage à la soude 
se fait plus rapidement et  plus exactement en opérant à unetern- 
pérature de  60°. 

E n  définitive, voici comment opère M .  Lemnire : il prend 5 cc. 
de l'acide chlorhydrique k essayer ; il a , j o u t  100 cc. d'eau et 
quelques gouttes de  phénolphtnléinc, ; il t i tre ensuite avec la 
soude;  il a ainsi I'aciditE totale; il ajoute ZOcc. de solution 
de lieriziclirie; il agite et il filtre après  uri repos de quelques iris- 
tants  (on peut séparer le dépôt ?L la trompe); il lave avec 100 cc. 
d'eau froide; il introduit Ie filtre et le  précipité dans le vase où a 
eu lieu la précipitation. e t  il ajoute de I'eau à. 60° ; il désagrège 
le filtre. et il titre ii la soude Ni10  e n  présence d c  la phénolphta- 
I t ine;  il calcule en IICI, et il re tranche de l'acidité totale pour 
avoir l 'HU réel contenu dans l'acide. 

Cette méthode est plus rapide que la précipitation au chlorure 
de baryum ; elle peut s'appliquer au  dosage de SObI12 dans la plu- 
par t  des composés. Kriore d i t  l 'avoir appliquée avec succès au 
dosage du  soufre d a n s  la pyrite crue;  on  aurait  ici l'avantage de 
supprimer llévaporat,iou à siccité e t  même l'élimination du fer, 
celui-ci 6tant amené nu minimum p a r  l'hydrogène sulfure. 

M. Lemaire a cherché appliquer ce procédé à l'analyse des 
cendres de pyrite, mais, dans  ce cas, la quantitk de soufre est trPs 
faihle p a r  rapport  au fer. Il s'ensuit qu'il faut  opérer sur des 
qua~it i tés  trop considérables de pyrite e t  riécessairerrient d'acide, 
d'hydrogène sulfuré, etc. ; aussi l a  rnéthode cesse-t-elle d'être 
pratique. 

La solution de  chlorhydrate d e  benzidine est préparke d'après 
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les indications de  Raschig : on prend 40 g r .  de benzidine, qu'on 
triture avec 40 cc. d'eau ; on introduit. le mélange dans un ballon 
d'un litre ; on ajoute 3/'4 de litre d'eau, puis 50 cc d'IICI concen- 
t ré@ = 1,19); on remplit le hallon, et l'on agi le;  i l  se foririe une 
so1;tion brune, qu'on filtre; 10 cc. de cette liqueur correspondent 
à Ogr.2l3 de  SOTHe. Cette solution se conserve longternps sans 
s'altérer. 

Dosage voluniélrlqae de l'acide uulh'nriqric: eom- 
I ~ i u k .  - M. F. TELLE (Jouivia1 de pharmacie et de chimte du 
16 juin 1906). - Nous avons publié dans ce Recueil (il un  pro- 
cédé de dosage de l'acide sulfurique cornhiné imaginé par  JI. Telle 
et consistant à traiter par  le chlorure de baryum le sulfate B 
doser, h ajouter a u  mélange un  excès de chromate neutre de 
potasse. qui précipite l'excès de chlorure de baryum, et enfin à 
déterminer l'excès de chromate de potasse par la quantité d'iode 
mise en libert,é qnand on  asjoule de l'iodure de potassium et de 
l'acide chlorhydrique. 

Le proc6d6 d e  M. Telle est appliqué, depuis 1898, au lahora- 
toire municipal de Reims, pour l'analyse des eaux et pour  l'essai 
du plâtrage des vins. Dans l'article publié par  lni en 1898, 
M. Telle avait fait remarqucr  que le prockié était  entnch6 d'une 
légére erreur, à cause de la par  l a  baryte des phos- 
phates contenus naturellement dans les cendres du  vin.  Depuis 
cette époque, il a reconnu qu'une petite quantité d'acide phospho- 
rique n'apporte aucune perturbation dans le dosage, ce qui  permet 
d'appliquer la méthode en toute séciirité l'essai des vins  et  des 

- -  - 

eaux qui peuvent renfermer des phosphates .  
Le méme procédé est employ6 'par M. Telle pour  doser des 

quant i th  quelconques d'acide sulfiiriqiic dans tous Ics cas où I'on 
ne se trouve pas &i présence de corps capables de déplacer l'iode 
en solution acide (chlorates, azotiles. cuivre, fer au maxi- 
mum, etc.). II l'a notamment appliqué au dosage des sulfates 
dans les engrais pot:issiques et  à l'essai des m6lnngesacirles a y a n t  
servi ?i la prép:iratiori dt: la nitro-(:elluIose. Le mode opPratoire 
reste le même, et les voliirries seuls sont chanoés ; on prend 50 cc. 
d'une solution à. 10 gr. par  litre du sulfate àessayer ,  qu'on fait 
bouillir et qu'on additionne de 200 cc. de solution décinorniale 
légèrement acide d e  chlorure de baryum ; on alcalinise par l'am- 
moniaque décarbonatee ; on  ajoute 100 cc. de solution de  bichro- 
niate de  potasse, et I'on coniplète 50O cc. après rcfroidissement ; 
on filtre, et,  s u r  100 cc. du  filtratum, on dose l'iode déplacé R 
l'aide de la solutiori tl'hyposnllite de soude, coirirrie il est dit rl;ins 
le Iravail publie p:ir M. Telle en 1898. 

Quant aux  1nél;mges de S0'112 et  hzO,jH, on  doit prl.al;ihlr~nioiit 

(1) Annales de chimie analytique, 1898, p .  191. 
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les priver des produits nitres ; à cet eflet, on chauffe au bain 
d'huile iL 1300 10 cc. du  mélange, ,jusc~u'h cessation de  vapeurs 
rutilantes; un active la destruction des cornposk nitreux par des 
additions successives de  2 cc. de  solution saturée de chlorhydrate 
d'ammoniaque; on dilue a u  volume d'un litre, e t  l'on dose l'iode 
s u r  23 cc. de la solution ainsi obtenue 

Ciambre et blto de Prossc fnlsifiés. - RI. GUIGUES 
(.hurnal dephiirmacie et de chimie du  16  avril  1906). - M. Guigues 
a d6jB constaté l a  vente, en Turquie, d e  minium qui  n'était autre 
chose que du  talc coloré avec une couleur d'aniline. 11 a eu l'oc- 
casion de  rencontrer d u  cinabre qui, à première vue,  paraissait 
de bon aloi ; il se  présentait sous forme d'une poudre très drnse, 
possédant la teinte écarlate et  le hrillant du  siilfiire de mercure ; 
à l'analyse, RI. Guigues constata que c'btait du  miniurri coloré 
avec l'éosine daris la proportion de  2 p. 100 ; l'essai consista 
traiter le produit par  l'alcool, qui entraina la matière colorante ; 
apr8s évaporation de l'alcool, le résidu donnait une  solution rouge 
dichroïque avec l'eau, ainsi qu'une coloration jaune avec SOIHZ, 
et, sous l'influence desoxydünts, il donnai t  lieu il un  degagement 
de  hrome ; or  ce sont là les propri6ti:s caractéristiques de I'éosirie. 
D'autre part ,  le produit primitif, pr ivé d'éosine, a été trait6 par 
Az03H dilué, d'abord seu!, pour separer PhOa,  e t  ensuite en pré- 
sence du  sucre, afin de réduire l'oxyde puce. Quant au résidu 
insoluble, il a été lavé, séché et  pesé;  il représentait 1,75 p. 100 
du  produit primitif. 

Le faux bleu de  l'russe qu'a..rencontré M. Guigues était de I'ou- 
tremer peut-être mi.langé de  plâtre, dont la. coiilcur avait. été avi- 
vée par addition de bleu glacier. Cette couleur d'aniline, presque 
insoluble dans l'eau, mais soluble dans  l'alcool, a Été caractérisée 
p a r  ses réactions : elle se dissout e n  jaune-orangé dansles alcalis ; 
SO'H2 la colore en jaune-brunatre, que l'addition d'eau fait pas- 
ser a u v e r t ;  ITCL précipiteen vert  ses solutions. De bleu de l'russe, 
pas  de trace. Le produit ne ckdc rien à l'acide oxaliqiie e t  ne ren- 
ferme pas de  fer ; IICI ii chaud donne un  dégagement d'hydro- 
géne sulfuré caractéristique de  l 'oulre~rier.  

M. Guigues pense que cet outremer était peut-être additionné 
de  pll2tre; il a, en elfet, isolé 5,25  p. 100 de sulfate de chaux, 
mais, comme les outremers renferment généralement d u  sulfate 
de  chaux, sa  pr6sence dans le bleu pouvait etre naturelle. 

Ce qu'il faut retenir c'est l'emploi d u  bleu glacier pour foncer 
la teint'e de l'outremer. 

Pi-ésrence do ehiorate de sonde dans le nltrato d e  
soude. - M .  GRIMBEHT (Résumé d'une communication faite à 
la Sociétk de  pharmacie de  Paris  dans sa  séance du 10 jan- 
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vicr 1900). - P o u r  doser Ic chlore dans un  prcxliiit phis iulo@; 
que qui ne se prSte pas à lin titrage direct, or1 a recours à un pro: 
cédé consist;tnt & détruire la r n a t i h  organique en présence d'lin 
niéli~nge de 1 partie d e  carbonate d e  soude nvtic 4 piirties de  
nitritte de soude ; il est clair que ce p rodE6 n'est exact que si ces 
deux corps necontiennent pas de chlorures; or,  M .  Griinbert a eu 
l'occasion de  constater la présence du  chlorate (le soude, niéme 
dans le nitrate de soude pur .  Voici corninent il a Pt6 amené A faire 
cette constataton: clCsirant vérifier certaines methodes d'iinalys(> 
dn suc, gastrique, il avait piPparé des digestions artiliciclles cori- 
tenant des doses déterininées d'acide chlorhj-di-iqiie; en dosilnt le 
chlore total spi-6s calcination en présenre du mclange précité, i l  
obtenait plus de  chlore qu'il n'en avait introduit, et cependant le 
carbonitte d e  soude el le nitrate de  soude ne contenaient pas  di: 
clilorures ; le chlorure n'avait donc pu se former que pendant I n  
calcination du nitrate de  soude;  il s'en assura en ;Uoutant u n  peu 
d'acide sulfurique concentre dnnsune solution de  ce nitrate addi- 
tionnée d 'une  goutte d'aniline ; il se forma alors un[: zone hleiie B 
la surface de  shparation des deux liqnides. 

M. Grimberl dosa alors la quantilé de clilorate coiiteiiu dans le 
nitrate de soude; ?t cet effet, il calcina un  poids donnP de c~ 
dernier sel en présence d'un peu de sucre (le canne d ~ s t i n k  à 
faciliter la réd~ict ion du chlorate de soude en chlorure de 
sodium; (les cssais successifs donuèrent Ogr.33 de chlore par  
100gr. d e  nitrate d e  soude, ce qui corrcapond A 0gr.692 de  chlo- 
rate de soude. 

Plusieurs échantillons de  nitratc de  soude pur  proven:~nt de 
diverses iiinisons ilonnèrenl les riiériies résn1t;~ts.  

Des échantillons de  nitrate de  potasse s e  sont montres exeiiipts 
de chlorate. 

R A ~ c t l o i i r  r i o  vé.roiini. - RI .  GUYOT (Bullct i jzde EaSociétë 
de pharmacie de Bordeauz de  f6\-rier 1906) .  - X. Giiyot a rnonti.6 
que le veronal ou acide dii:thyll~nrl-iiturique est un acide faible, 
capable de foririer des sels avec les alcalis (potasse, soude, arnirio- 
riiaque, pipéraxine). 

RI. Guyot a obtenu ces sels & l'état cristallisé; les sels de soude 
cristallisent en tablettes rhomboïdales, qui  perdent rapidement 
leur aspect brillant e t  se recouvrent d'une poussikre blanche due 
k l'action de l'acide carbonique del 'air sur IR soude. 

Le véronal est soliihle rliins l'alcool, l 'kther, le  chloroforme e t  
l'acétone. 

Le sulf:~te mercurique, préparé d'après la forinule de M .  Deni- 
gès, donne u n  précipite blanc avec une solution aqueuse ou sodi- 
que de veronal ; cette réaction a été indiqiiéepar 31. Lerrinire. qui :I 

aussi constate que le calomel noircit a u  contact du véronal, p a r  
suite de la mise en liberI.6 d ' m e  petite proportion de rnercure. 
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On sait que  le véroilal appartient a u  groupe des uréides; 
M.  Guyot a constaté que l'urée ordinaire r6duit aussi le caloinel. 

Si l'on ajoute h une solution de  \réroni~l à 1 p l 5 0  une ou deux 
gouttes de teinture d'iode, il se  forine unc  coloration verte, qui 
passe au jaune. 

En faisant réagir l 'hypobroinite de  soude sur  l'urée, on la 
d6compose, e t  il se  forme d e  l'azote et de  l'acide cnrbnniqiie; al-ec 
le véronal, cette réaction ne se produit pas  directeincnt ; elle n'a 
lieu qu'aprés que le véronal a été décoiriposé a u  iiioyen des alcalis 
concentrés à chaud.  

Sous l'influence d u  mic~ococcus urem, le ~ é r o n a l  est décoinposi:; 
il se forme d e  l'urée, et le liquide devient plus acide ; cette phase 
du  p h h o i n é n e  correspond au  dédouhlernent du  véronal cn urée 
et  en acide diéthylrnalonique, qui  est u n  acide plus énergique 
que le véronal ou  acide diéthylliarhiturique. L';tction du min-O- 
coccus ureœ ne s'arrète pas la; l'acidité diminue, pourfnireplaceà 
une alcalinité iiinnifeste ; on peut caractériser l'aiiinioniaque par 
le réactif de Nessler; l'urée a été transforniée en carbonate 
d'ammoniaque. 

L'Aspeqil lz ts  niger et le  Penicillium g l a u c u n ~  se développent [la ns 
les solutions de véronal, mais ne dédoul~lent  pas  ce dernier. 

+ 

REVUE DES PUBLICATIONS 
IBomegc iodrmnéti~iquo de l'acide rrulr~arique c-oiu- 

blné. - M. SCIILOTZ (Archic der Phai.macie, 1905, p. 667). - 
L'auteur propose d'employer, p r ~ u r  le dosage de l'acide sulfurique 
dans les sulfates, l a  rn6thode indiquée en 1862 par Wildeils- 
tein, apres l'avoir modifiée ; cette méthode consistait 2 traiter 
par le chlorure de  I~arguinlesulfatcà doser, h ajouter au  mélange 
u n  excés do chrornate neutre de potüsse, qui précipite l'excès rlc 
chlorure de baryuin & l 'état de chromntc, de baryte, et enfin :1 
tl6terinint.r l'excès de chromate de  potasse piir le chlorure de 
baryuiri, ajonté jusq u '8 décoloration. 

Cette méthode ne serait irréprochable que s'il était rl6inoiitré 
que le  chromate de potasse n'exerce aucune action sur  le prkcipité 
d e  sulfate de  baryte qui se forme (lés le début de l'opération ; or, 
il n'en est rien. C'est pour cela quo 31. Schlotz a apport6 à ce pro- 
céd6 un  chünpernent consistant, d'abord, k filtrer pour skparer le 
sulfate rle l)aryt,e; puis,  lorsqu'ori ;L trait6 par  le chromate r l ~  
potasse et obtenu leprécipité dechroilinte de baryte, on clEterininc 
l'excès de cliroiriate par  la quarilit6 d' iode iiiise en iibert6 quand 
on ajoute de l'iodure de potassium et de l'acide ctilorhytlriqiir. 

C r .  procédé exige les liqueurs suivantes : 
A.  Une solution de chlorure (le baryuin coritennrit 1/30 de 

iiioléc~ile par  litre, soit 8gr.l(LJG ; 
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B. Une solution de chromate neutre  d e  potasse contenant 1/30 
de molécule p a r  litre. soit 6gr.4806 ; 

C. Une solution d'iodure de potüssiurn au dixième; 
D. Urie solution d'HÇI à. 25 p. 200. 
Le mode opératoire consiste k chauffer au  bain-niariela solution 

du sulfate à doser et à l'additionner ençuitede 50 cc. de solution 
A ; apr8s refroidisscrnent, on complète 150 cc.,  et l'on filtre ; on 
prend 200 cc. du  filtraturn, qu'on additionnede 50 cc. de  solution 
B ; on filtre de nouveau ; on prend 100 cc. du  filtratum, qu'on 
arlditionne dt: 10 ci:. de  so ld ion  C et de 20 cc. de  solut,ion D ; on 
dose l'iode mis  en liberté i l'aide d'une solution décinorri-iale 
d'hyposulfite de-sonde (i).. 

Durimge iociométrique d o  cuivre. - H. GERLINGER 
(Apotheker Zc i tuny ,  1906, p.  266). - Le procédt! proposé par  l'au- 
teur repose sur  la propriété que  possèdent les sels cuivriques de  
réagir sur  l'iodure de potüssiuin avec mise en liberté d'iode, 
d'aprés la formule suivante : 

On dose l'iode ii l'aide de l'hyposulfite de soude. Pour faire le 
dosage, on prend une quantité d e  sel de  cuivre correspondant 
approxirriativerrient à. Ogr.20 ou 0 3 . 2 0  de cuivre ; on sature 
par l'arilrrioninque, puis par  l'acide acktique : on ajoute une 
quantite d'iodure de  potassiurn suffisante pour dissoudre l'iodure 
de cuivre forrné ; on a,joute dans  la solution brune une solution 
dkinormale d hyposulfite d c  soude, jusqu'a obtention d'une 
coloration jaune pâle ; on ajoute un  peu d'empois d'amidon, et 
l'on continue l'addition d'hyposulfite de soude jusqu'g ce qu'une 
goutte fasse virer le liquide d u  violet au brun pale. 

Uos~ge  de  Io zi~eono en préeenoe de I'aclcle tiîo- 
nique. - 3i.V. DITTRICII et R .  POIIL (Zeitschr. f .  analyt. 
Chemie, 1906, p. 55). - L e  procédé consiste ti peser enscriible la 
zircone et l'acide titaniqne et à déterminer la zircone par  diffk- 
rence en t i t rant  colorimétriquement l'acide titanique. Aprcis 
avoir separé la silice par  la methode ordinaire, on  ajoute  au  
tiltraturn de l'ürriirioriiaque, qu i  prkcipite l'oxyde de  fer, l'alu- 
iiiine, l'acide titanique et  la zircone, ainsi que l 'hydrate de man -  
gankse et les phosphates; le précipilé est calciné et fondu avec 
de la soude tlüns u n  creuset en argent ;  on reprend ensuite 
par l'eau; l 'duiriine et les phosphates  entrent en solution, tandis 
que le sesquioxyde de fer,  l 'oxyde d e  manganèse, l'acide tita- 

(1) Ce proz6tlé a donné lieu & une r6clamation de priorité de la pdrt de 
11. Telle (voir Annales de chimie nnalytiyue, 1898, p .  121 et dans le pre- 
sent numéro, p. 335). 
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nique et l a  zircone restent g l'état tl'oxyrles insolubles ; ces oxydes 
sont fondus leur tour avec du  bisiilfate d e  potasse, et I'on 
reprend par  l'eau froide ; or1 fait passer u n  courant d'hydrogPne 
sulfure, pour  réduire le  sel ferrique, de sorte que,  en séparant 
le  fer, on  n'entrairie pas l'acide titanique; il la solution, séparée 
d u  soufre et du sulfure de fer, on t'joute un excPs d'acide tar11.i- 
q u e ;  on neutralise par  I'aninioniarjue, pour  iivoii une soliitioii 
Egèremerit alcaline, et, s'il reste encore un peu ide fer, 011 I'éliiiiine 
par  du sulfhydrate incolore ; on  laisse reposer pendant 114 
d'heure ou 112 houre, e t  I'on filtre; le filtratum contient l'acide 
titanique et la zircone, ruais, avan t  de les précipiter, il falit 
détruire l'acide tartrique ; à cet efret, on emploie une solution 
concentrke d u  persiilfate de  potasse ; pour cela, on évapore le 
filtratum clans une capsule de  plat ine;  on acidifie le résidii à 
l'aide de S0'112; or1 couvre la capsule avec u n  verre de rrionlre, et 
I'on ajoute par petites portions l a  solulion de persulfate de 
potasse; on évapore siccit8; on calrine d'abord 16géreinent, 
puis on chauf'f'e un peu plus fort, afin (le chasser SObII" après 
refroidissement, on dissout la masse dans d e  l'eau lkgiirernent 
chlorhydrique, et I'on préci1)ite à c h a u d  par  I'iunrnoriiaque; pour 
cruele précipité soit exempt de SOLIP ,  011 le retlissoiit à nniiveaii 

a - 
dansIICl et  on le reprécipite par  l 'amrnouiique : on a ainsi l'acide 
titanique et  l i t  ~ ircorie ,  qu'on ralcirie e t  qu'or1 pèse. 

Le titane est dosé dans ce précipité, qu'on fond avec SOiB1l; 
on dissoiit la rnasse dans l'eau froide;  on acidifie pilr SO'B2, 
afin de  transformer en acide niitatitnnique ; on oxyde par I'eau 
oxygénée, et I'on titre le titane suivant  les donnees rle A .  Weller. 

La zircone est obtenue par  différence. 
I d .  G .  

Nosage d e s  uiutièi-CR organiqnen dams Ica eaux par 
le perni~i i ,oannto d e  pataawe. - M. A .  GARCIA (institut 
d'hygiène de Lima (I'krou), 1006;. - L'auteur montre que, dans 
la cléterniination des matières organiques p a r  le permanganate 
de potasse en milieu alcalin, I'anirnoniaqiie libre qui peut exis- 
ter dans l'eau s'oxyde et  se transforme en acides azoteux et azo- 
tique, qu i  agissent s u r  le perinangariate et  augmentent la quan- 
tité de ce réactif qu'il est nécessaire d'employer. 

Cette réaction se produit non-seulernerit avec l'ammoniaque 
existant dans  l 'mu à l'état l i l ~ r e  salin, niais aussi avec l'azote 
des niatières organiques azotées mis  en libert6 sous fornie d'ani- 
i i ion iaqu~ soiis l'action di1 perrn;i.ngnnate et, de  l'alcali. 

On s'explique ainsi que le dosage des  mat ihes  organiques 
doririe un cliiffre plus élevé eri rriilieu alcalin qu'en niilieu acide, 
lorsque I'enu renferme des niatiiires orgariiques d'origine arii- 
male. - 
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Iodure tl'aiiiidon. - MM. PADOA et SAVAHE (Guzzelta 
chimica italiana, 1906. p. 323). - L'iodure d'amidon doit être 
considoré comme u n  produit d'addition de l'iode, amidon et  
iodure de potassium ou acide iodhydrique. Le rapport moléculaire 
dc l'iode h l'amidon (C6I110O5j est dc 4 ; il n'cst pas possible, pour  
le moment, de  déterniiner u n  rapport constant  avec l'acide 
iodhydrique. 

II n'y n qu'un seul produit d'addition : les modifications de l i ~  
coloration sont probablement des modifications physiques des 
particules d'iodure d'amidon. dont les solutions présentent les 
caractéres des suspensions. A .  D. 

Etude sur les boiles clc foie de morne. - '11. L .  
B. TOLBlhN Idoum. o f  the american chem. Society. 1906, p. 388). 
- L'auteur a fait une  Ctude complète des huiles de  foie de  morue 
américaines dans  le but  de déterniiner leur valeur par  rapport  
a u x  huiles riorvé,' m ~ e n n e s .  

Ida Pharmacopée des Etats-Unis exige que l'huile ai t  une  den- 
sité de 0,918 à 0,9221 à. 230 Le tableau suivant montre les résul- 
tats donnhs par  divers échantillons d'huiles américaines : 

Poids Poids Indice 
spBc ifique spécifique de réfracticn Indicc 

15.5 a 250 B i505 diode - - - - 
0,9294 0,9174 1,4783 135.4 
0,9230 0.9180 1,4783 133,s 
0,9431 0,9182 1,4795 144,4 
0,9-32 0,9!Y2 1,4796 147,8 
0,9239 0,9189 1,4801 145.4 
0,9245 0,9195 1,4805 i52,4 
0,9945 O,Y i95 1,480 t 150 4 
0,9246 0,9196 1,4803 152,9 
0,9248 0.9198 1,4802 153,Ù 
0,9249 0.9199 1,4806 154,1 
0,9250 0,9200 I 1> 

0,9251 0,9201 1,4806 157,8 
0,9254 0,9204 1,4812 158,2 
0,9256 0:9206 1,4806 1117,s 
0,9260 0,9210 1,4814 i62,5 
0,0265 0,9215 >) >I 

0.9265 O 9215 D 1) 

0,9266 0,9216 I )  >I 

0,9268 0,92LY 1,4803 157,7 
0,9370 0,9220 2,4814 172,6 

Essais yuditatifs de la Phamncopie nméricnine. - Essai no 1 .- 
IJne goutte d'huile est dissoute dans 20 gouttes de  chloroforiiie, 
et cette solution est agitke avec une goutte d e  SOLI12; ou doit 
obtenir une coloration rouge-violet, qui se transforme rapidement  
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en une coloration rouge-).ose et  qu i  devient finaleinent b1'111~- 

jaunrit~e.  
L'auteur  a reconnu que la coloration obtenue dépend de  la 

grosseur de  la goutte de Ç0411h ajoutée ; si la goutte est petite, 
le charigeirieiil d e  couleur est très lent, et I'on obtient, en pre- 
mier  lieu, à. la place de  In coloration rouge-violet, une belle 
coloration bleue, puis  une coloration rouge-violet et finalenient 
m e  coloration rouge ou rouge-brunâtre. 

Si, a u  cgntraire, l a  goutte de SO'RQst grosse, le changement 
de couleur est si  rapide que la coloration hleue n'apparaît pres- 
que pas;  c'est la coloration rouge-violet qui se produit instanla- 
riéiiierit. 

Si l'on emploie le su l f~ i re  de carbone comme dissolvant, à la 
place du chloroforine, comine l'indique la Pharmacopée gerina- 
nique, la coloration bleue ne  se produit pas ; on obtient une colo- 
ration rouge-violet, qui devient presque irnmédiatcinent bru- 
n$tre. Cette réaction appartient malheureusement à toutes les 
huiles de foie de poisson. 

L'auteur a appliquk ces essais à toutes les huiles de poissori, 
et il a trouve, pour toutes, une &action identique, d'où il con- 
clut que ces caractèr t :~ n'ont aucune valeur pour identifier les 
huiles de foie de morue des huiles d e  poisson. Il a reinarqué 
aussi que les huiles extraites du  foie du  chien d c  mer et d'une 
espkce de requin donnent aussi cette rkaction. 

D'un autre  cbté, il a constaté également que  les huiles de foie 
de morue, aprks avoir été exposées l'action de la luiiiii.re et de 
l'air pendant un  temps très long, donrierit, B la place de la colo- 
ration bleue, une  eoloiation rouge$tre. 

Essai no 2 .  - Si une baguette de verre, mouill6e de SOLH2, est  
plonghe dans quclques gouttes d'huile placées sur  une soucoupe 
de porcelaine, une coloration violette doit se produire. 

Cctt,e coloration est sans doute due  & la présence de la m&me 
substance qui produit la coloration bleue dans le premier essai ; 
elle a la rrihrie valeur.Toutes les huiles de foie de morue et celles 
de poisson la donnent. 

Essai no 3.  - Si 2 ou 3 gouttes d'Az03JI fumant  sont versées sur 
les bords d'un verre de  montrecontenant 10 A 13 gouttes d'huile, 
une coloration rouge se produit au point d e  contact. Si I'on agite 
le rnklange avec une hiiguette de  verre, la coloration tlevient 
roiiae-rosé, pour se transformer ensuite en jaune-citron (carnc- 
teres distinctifs d'avec les huiles d e  phoque, qui ne dorinerit au 
début aucun c h a n g m e n t  d e  coloration, e t  des autres huiles de 
poisson, qui  deviennent bleues, puis brunes et jaunes. 

On sait que l'essai k Az03H peut étre considcii~6 comine le meil- 
leur essai polir caractiriser les huiles de foie de morue. 

L'auteur a trouvé une grande diff'érence darie l'essai ci-dessus 
suivant les v w i ~ t i o n s  de  la concentration de  Az031I employé. Une 
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série d'expériences a été faite sur  des huiles variées avec des 
acides de  concentration différente: 1" l'acide ordinaire (LI= 1 , 4 O )  ; 
2" l'acide fumant  (D = 1,461, e t  3" l'acide fumant  (1) = 1,49) .  
1,'acide de  densité 2,40 est évidemment t rop  fai l~le  pour  don- 
ner une réactiou satisfaisante, quoiqu'il dorine la  coloration 
rouge-rose caractkristique avec beaucoup d'huiles de foie d e  
morue. 

Le tableau précédent (p. 342 et  343)  montre les diffcrences 
de coloration produites par  les divers acides : 

La première huile étudiée, qui est une huile norvégienne d e  
qualiti: supérieure, peut &tre cons idMe cornme type, et elle 
tlnrine exactenient toutes les colnrations indiqukes par  l'essai 
ria 3 ;  toutes les huiles de Norvkge, du  reste, doririerit serisible-. 
ment les mSrnes résultats. Il est bon de noter qu'en employant 
l'acide de densité 2,4,9, au lieu d'obtenir l a  coloration rouge, on 
obtient, a u  point de contact de l'huile et de  l'acide, une colora- 
tion pourpre, qui passc au  rouge-rosé, puis au jaune. Avec les 
huiles américaines, au  contraire, on  obtient des colorations 
toutes différentes. 

En résumé, on  peut conclure que les essais indiqués p a r  l a  
Pharmacopée des Etats-Unis sont trks s:itisf;tisarils pour l'étude 
des huiles dc, foie d e  morue norvégiennes, rnais ne sont pas  
applicables a u x  huiles américaines, qui donnent lieu d e  nom- 
breuses variations dans les colorations, e t  aussi que l'essai ?i 

I'hzOW peut donner lieu ti des résultats tout fait erronCs, même 
avec les huiles pures  d e  foie de morue de provenance améri- 
caine. H. C .  

nulle de foie de morne et huile ale plmqoe. - 
MM. TIIOJIPSON e l  DUNLOP (Rr i / i sh  und crilunial Llrugyist, 2906, 
p. r i ) .  - Les auteurs ont examiné k l'état frais trois Cchantil- 
ions A ,  R et C d'une huile de foie de  morue authentique ; l 'essai 
de ces mérnes P,chantillons, conservés pendant trois ans dans des 
bouteilles rnal bouchkes ct p a r  conséquent oxydés, a donné les 
résultats suivants : 

A -. 
Fraiche Oxydée 
- - 

Indice d'iode . . . . 167 3 164.2 
Indice rCfractorn6trique 78 7 9 
lndice de saponification. 18.79 19.07 
1)ensité 8 lsO . . . . 0.9263 0.9381 
Acides libres (en acide 

oléique) . . . . . 1 . 2  3.01 
Indice Reichert-hlcisll . 0.4 1.4 

R - 
Fraidie Oxydée 

- - 
153.7 134.4 

75 .7  7 7 . 3  
18.60 19 .70  

0.9218 0.9378 

C 
Oxydée - 
156 5 
8 0 . 3  
19.14 

0.9368 

Ces chiffres montrent que, dans l'huile oxydée, l'indice d'iode 
haisse, tandis que les autres nombres augmentent.  
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Dans l'essai d'une huile de  foie d e  morue, on  doit tenir compte 
de toutes les déterminations, ainsi que de l'odeur et de  la saveur. 

Iles huiles vieillies et oxydées donnent. une coloration hrune 
avec SObH" a u  lieu de  la coloratiori violette que doririe l'huile 
fraîche. 

Les auteurs ont examin6 une huile d e  phoque qui  présentait, 
hors  l'odeur et  la saveur, tous les caractères de l'huile de foie de 
morue anthentique, y compris la coloration violette avec SObI12, 
qu'on presente à t,ort comme caractkristique de l'huile de foie de 
morue. D'ailleurs, on a déjà fait la m&me constatation pour 
l'huile de  ~narsouin.  

La falsification d e  l'huile de  foie (le morue par  l'huile de 
phoque serait difficile à reconnaître. 

Annlyse des ~moïs lons .  - M M .  L.  E'. BEBLER et 1-100- 
VER (American D r q y i s t ,  1906, p. 5). - Dans u n  important 
mémoire, les auteurs exposent leur méthode d'analyse des émul- 
sions et indiquent les procédés d e  recherche et de dosage. Les 
o ~ é r a t i o n s  B effectuer consistent A rechercher. e t  doser les cen- 
dres, les rriatières volatiles, les p i i s s e s ,  l'alcool et les sucres ; i 
rechercher certains agents émulsionnants, tous les corps solubles 
dans I'eau, les enzymes, l'acide salicylique et  les &icglates, 
l'acide benzoïque et les henzoates, In saccharine, la lécithine. Des 
résultats analytiques complètent ce long et  interessant travail. 

A.  D .  

Dosage do gljoogène. - M. E. P F L Ü ~ R  (Zeits. f. ana- 
l y t .  Cham., 4905, p. 580.) - 100 g r  de produit sont introduits 
dans une solution bouillante de  potasse à 60 p. 100, e t  I'on chauffe 
pendant 2 heures ; aprés  refroidissement,, on verse dans un 
bécher ; on ajoute 200 cc. d'eau et 400cc. d'alcool 2. 960 ; après 
avoir laissé &poser le précipité, on  filtre sur  u n  filtre suédo& de 
23 centimhtres de diamètre ; on lave le  prdcipité d'abord avec 
un  mélange de 4 vol. d e  potasse à 15 p. 100 et 2 vol. d'alcool à 
960, puis avec dc l'alcool h 66O. Le précipitk est dissous dans 
I'eau bouillante ; le filtre e t  la partie nori dissoute sont souiuis 
l'ébullition avec l'eau ; la solution est neiitralisée ; on ne f i l t r~  
que s'il y a beaucoup d'alhurnine séparée ; on ajoute 2,2 p. 100 
de chlorure de sodium ; après  u n  contact rle 3 heures et après 
refroidissement, on neutr i l ise;  on  filtre e t  I'on examine au pola- 
r imèt re ;  la quantite de sucre, multipliçie p a r  0,037. donne la 

-me .  valeur en glyco,' 1,. G. 

Uo~age oryosoopiqae ale I'aloaol étbyllque rii sol i i -  
tion nqiieao.e. - M .  GAIJRT (Zeits. f .  analyt. Chmie,  1905, 
p .  106). - D'après l'auteur, I'abnissernent du  point dc congela- 
tion des solutions aqueuses d'alcool kthylique est sensiblenient - - 
proport.ionne1 à la. teneur en alcool de ces solutions, lorsque la 
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proportion d'alcool est comprise  entre O e t  7 p.  100. On p e u t  
donc, p o u r  l e s  soliit,inris dont le t i t re  alcnolique n e  dbpasse p a s  
7 p. 100, mesu re r  leur r ichesse  alcoolique à. l 'aide d u  cryoscope.  
Le résul ta t  e s t  ob t enu  avec u n e  app rox ima t ion  d e  0 ,025 p. 100. 

Le salpètre et Ics azotntee : LPS Explosifs, les Phosphates, 
les h'ngrais, le Phosphore, l'Acide phosplioriqur, les Allumettes, par 
H. PÉc~eux,  professeiir à 1'Er:ole nalionale d'Arts et Meiiers d'Aix. 1 vol. 
de 96 pages avec 19 figures (S.-B. Baillière ct fils, éditeurs, 19, rue Hau- 
teFeuille, Paris) .  Prix : 1 fr. 50 - Le salpétre est un produilchimique 
dont l'industrie et  l'agriculture font un emploi trés sp&cial, l'une pour 
la fabrication des poudres et des feux de pyrotechnie, l'autre pour la 
préparation des engrais chimiques. Ce sel, dont la prt;paration est lente 
et codteuse, doit etre obtenu avec uh grand degré de pureté pour la 
Fabrication de  la poudre ; son eniploi en agricullure ne nécessite pas 
une pureté aussi grande.  

La matikre première de  la préparation du salpétre est  le nitre du  
Chili, dorit M. Pécheux décrit l'extraction et les modes d'emploi ; 
ce nitrate est plus abondant, sur  le marché du monde, que le salpk- 
t r e ;  car,  outre son application à la fabrication du salpêtre, il sert  
encore 2 préparer des engrais et des feux do pyrotechnie; ces deux 
nitrates sont donc inséparables dans  l'histoire des explosifs et  d e  leurs 
matières premières. 

Les explosifs, en assez grand nombre, qu'utilisent les armes de 
guerre et les travaux du génie ou de la marine,  ainsi que la pyro- 
technie, sont dPcrits aprks les deux nitres fondamcnlaux. RI. Pécheux 
fournit l a  composition de  chacune des principales poudres actuelle- 
ment en usage et  indique leur mode de prrparation industrielle. 

Les phosphates (natiirels on artificiels) qu'on pirpare pour les 
besoins d e  l'agriculture, les engrais chimiques (naturels ou artificiels, 
animaux, vbgétaux, minkraux, mixtes) sont drcrits ensuite, R U  point 
de vue de  leur composition chimique et de leur fabrication. 

Ce petit volume de  l'Encyclopédie lerhnologzque et comrne~ciale se ter-  
mine par I'exLractiori du pbosptiore ambré, l'étude de  ses propriétés e t  
deses applications a la préparation du phosphore rouge, ainsi qu'A 
celle des allumettes chimiques. 

L'alcool dénaturé! par VARENNE, docteur de l'Université de 
Paris, membre de  la Conimission extra-parlementaire de l'alcool. 1 vol. 
de169 pages (Gauthier-Villars, éditeur, quai des Grands-Augustins, 55, 
Paris). Prix : 2 f r .  50. - L'alcool denaturé, déjà très employé, est 
destine A prendre une place fort importante parmi les niatiiires pre- 
mikres de l'industrie, qiii troiive en lui une source puissante d'iinergie. 
A ce titre, il méritait une  étude spéciale, qui n'avait pas encore été 
faite et que donne Ic prEscnt ouvrage, dans lequel l'examen de ce pro. 
duit a éte limité à une étude générale, abstraction faite des n~rnbreux  
détails que son importance ne  pouvait manquer de fournir. 

Après un historique de  l'alcool dénaturé depuis son origine, qui 
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remonte B 1818, l 'auteur passe CI s a  composition e t  fait l'étude de ses 
produits constituanls. 

L'alcoométrie de l'alcool dénalure,  ainsi que son analyse,  forment 
deux parties essentielles, A chacune desquelles est consacré un cha- 
pitre spécial. 

L'alcool denaturé étant encore trop souvent détourné de son vérita- 
ble role utilitaire par l'emploi frauduleux qui eri est fait dans les liqui- 
des destinés A I'iilinientalion, il etait indispensable d e  le signaler ; 
aussi, l'ouvrage fournit-il, sur ce sujet, un certain nombre d'excellen- 
tes pages. 

Régi par une réglementation administrative qui s'efforce d'etre bien- 
veillante, l'alcool dénaturé a donné lieu B un certain nombre derègle- 
ments, dont quelques-uns oril été abrog6s ou modifies ; un chapitre, 
consacré A la partie administrative, donne tous ceux qui sont actuel- 
lement en vigueur et  que, suivant le proverbe, nul n e  doit ignorer, du 
moins parmi les producteurs et les consommateurs. 

Enfin, cette question de l'alcool dénature ayant étd mise A l'étude 
d'une Coinrnission extra-parleruentaire, l 'ouvrage dourie les résultats 
des travaux de cette Comrnission et  se termine par le rapport rnagis- 
tral  d e  M. Troost, l'résident de l'Académie des sciences. 

La ré,oleiuenlatiun d a  travail dans l'industrie, par 
L. GRILLET, inspecteur du travail dans l'industrie, I vol. de 172 pages 
(Gauthier-Villars, éditeurs, quai des Grands-Augustins, 55, Paris). 
Prix 2 fr. 50. - Ce volume est le deuxième d'une serie dans laquelle 
I'aiitenr s'est proposi: d'etudier, en se plaçant excliisivenient au point 
de vue industriel, la législation ouvrière française. 

Dans un premier volume : La législation des accidents du lravail, il 
avait expose la legislation et  fixé la jurisprudence en matière de res- 
ponsabilité des accidents survenus aux ouvriers de l'industrie. Dans le 
présent ouvrage, il et,udie, spéci;ilernenl pour les chefs d'entreprise, les 
conditions du travail dans les établissements induslriels. 

Laissant de cdté les questions d'hygiène et  d e  sécurité du travail, 
qui feront l'objet d'une étude approfondie dans les deux volumes 
qui compléteront cette série, l 'auteur, après avoir Ires clairement 
expose ce qu'il faut entendre par  industrie, par établissements iudus- 
triels, passe en revue les prescriptions diverses relatives B l'admission 
au  travail, B la durée du travail. au  travail de nuit et au repos heb- 
domadaire, aux tolérances e t  aux derogations, au controle dc l'inspec- 
tion, etc. 

Une analyse, meme succincte, de cet ouvrage nous entraînerait trop 
loin. Séarirrioins, il est deux points sur  lesquels nous appelons tout 
particiilieremerit l'attention de nos I~c t eu r s .  

Au sujet de  la durée du travail, M. Grillet établit, dans une $tude 
th6orique et pratique de la journée de dix heures, quelleest l'influence 
de la rcidiiction de la durée du travail journalier sur le rendement 
industriel, e t  il fixe expt;rirnentalerrient, et nou a priori,qiielle es1,pour 
la grande majoriti. des industries, la limite maxima de la durCe de Io 
journée pour laquelle l e  rendement journalier est le plus élevk, celle, 
par suite, pour laquelle le travail de  l'ouvrier peut étre le plus inten- 
sif. Nous aurons montrb toute I'iniportance de  cette étude lorsque 
nous aurons dit  qu'elle a été honorée d 'une inédaille de bronze A 
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l'Exposition de  Saint-Louis et  que ses conclusions ont  été adoptaes par 
plusieurs Syndicats patronaux très importants.  

Un deuxiéme point interessant est le chapitre consacre aux tolé- 
rances el  aux dérogations. Les lois de  1848, de 1892 e t  de 1'300 qui 
reglent la ilurée d u  travail dans l'industrie, et  les décrets de 1893 et 
1902 donnent le droit aux chefs d'entreprise de prolonger temporai- 
rement la duree de la journée dans certains cas, afin de leur per- 
mettre d'effectuer des travaux indispensables, urgents ou pressés. Or, 
beaucoup d'industriels ignorent ou connaissent mal ces dispositions, 
qui ont pour but de  donner plus de  souplesse ti l'industrie. P a r  
exemple, dans l'imprimerie, une grande majorité de  patrons n'a 
qu'une connaissance imparfaite des prescriptions qui les autorisent ii 
pruionger dans certaines conditir~ns, jusqu'ti 14 heures par juur, la 
durée du travail. La  lecture de  ce chapitre rendra donc aux chefs 
d'industrie les plus grands  services. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

Déorat portant 1-égleinent d'administration pobll- 
que pour I'applicstion de la loi sur les Fraiides en 
ce qui concerne lem boissons? les denrées aiiinen- 
taires et les pigocluits agricoles. - Le Président de la 
Hf!publiiliie francaise, sur. le rapport des rriiriistres de la justice, de 
l'intérieur, des finances, de l'agriculture et du commerce, de  l'indus. 
trie e t  du travail, 

Vu la loi du  1'1 août ,1905 sur  la répression des fraudes dans la vente 
des marchandises e t  des falsificatioos des denrées alimentaires e t  
des produits agricoles et ,  notamment,  l'article 21 ainsi conçu : 

tr II sera statut! par des rkglements d'administration publique sur  les 
mesures ti prendre pour assurer l'exécution de la presente loi, notam- 
ment en ce qui concerne : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  

« 30 Les formalités prescrites pour operer des prélèvements d'échan- 
tillons et procéder contradictoirement aux expertises sur les marchan- 
disrs suspectes ; 

(( 4 O  Le choix des méthodes d'analyses destinées établir la eompo- 
sition, les éléments constitutifs et la teneur en principes utiles des 
produits ou ti recuririaitre leur falsification; 

I Yo Les autorités qualifiëes pour rechercher et  constater les infrac- 
tions A la présente loi, ainsi que les pouvoirs qui leur seront conférés 
pour recueillir des éléments d'information auprès des diverses admi- 
nistratioris publiques et des concessionnaires de transports » ; 

Le conseil d'Etat entendu, 

Décrkte : 
TITRE P r .  

ORGANISATION ET FOXCTIONNEMEXT DU SERVICE DES PRÉI.ÈVEME?ITS. 

Art. tnr.- Le service charge de rechercher e t  de  constater les infrac- 
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tions la loi du Ior  août 1905 est organisé par l'Etat, avec le concours 
éventuel des départements et des communes. 

Le fonctionnement de ce service est assuré, sous l'autorité du 
ministre de la justice? di1 ministre de I'agricultiirt! et du ministre du 
commerce, de l'industrie e t  du travail, dans les départements par les 
préfets, h Paris et  dans le ressort dc la préfecture de police par le 
préfet de  police. 

Art. 2.- Les autorités qui on t  qualité pour opérer des prélèvements 
sont : 

Les conimissaires de  police. 
Les comniissaires de  la police spéciale des chemins de  fer et  des 

ports. 
Les agents des contributions indirectes et des douanes ag i san t  h 

l'occasion de  l'exercice de leurs fonctions. 
Les inspecteiirs des halles, foires, marches e t  abattoirs. 
Les agents des octrois et les vétérinaires sanitaires peuvent être 

individuellement désignes par les prbfels pour concourir A I'appli 
cation de la loi du  1" août 1905 e t  commissionnes par eux B cet 
effet. 

Dans le cas oii des agents spéciaux seraient institues par les depar- 
temenls ou les communes pour concourir B l'application de ladite loi, 
ces agents devront être agréés et cominissionnés par les préfets. 

Art. 3. - Gne Coinmission permanente est instituée,près les minis- 
téres de l'agriculture e t  du commerce, de l'industrie et  du travail, pour 
l'examen des questions d'ordre scientifique que comporte l'application 
de l a  loi du  ier aoiit 1905. Cette Coniniission est obligatoirement con- 
sultée pour l a  d~lerniinaticin des condiliuris rri;ittrielles des préli.ve- 
meiits, l'organisation des laboratoires et  l a  fjxatiou des methodes 
d'analyse ti imposer ces Ctablissements. 

Art. 4.  - Des prélèvements d'échantillons peuvent, en toutes cir- 
constances, être opores d'office dans les magasins, boutiques, ateliers, 
voitures servant au commerce, ainsi quc dans les entrepots, les abat- 
toirs et  leurs dependances, les halles, foires et marchés, et  dans les 
gares ou ports de départ e t  d'arrivée. 

Les prélèverneuts sont, ohligaloires dans tousles cas oii les boissons, 
denrées ou produits paraissent falsifies, corrompus ou toxiques. 

Les administrations publiques sont tenues de fournir aux agents 
désignés à l'article 2 tous éléments d'information nécessaires à l'exe- 
cution de l a  loi du l e .  août 1900. 

Les entrepreneurs de transport sont tenus de  n'apporter aucun 
obstacle aux r6quisitions pour prises d'échantillons et  de representer les 
titres de mouvement, leltres de voiture, récépissés, connaissements et 
déclarations dont  ils sont détenteurs. 

Art .  5 ,  - Tout prélévement comporte quatre échantillons, l'un des- 
tiné au  laboratoire pour analyse, les trois autres éventuellement desti- 
nes aux experts. 

Art. 6. - Tout pidévernent doline lieu, séance tenante, ti la rédac- 
tion sur papier libre d'un procés-verbal. 

Ce procès-verbal doit porter les mentions suivantes : 
1"es riorri, prénoms, qualite et résidenee de  l'agent verbalisateur ; 
2O La date, l'heure et le lieu où le prélévement a et6 effectué ; 
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3"es nom, prénoms, profession, domicile ou résidence de la per- 
sonne chez laquelle l e  prelèvement a été opéré. Si le prélèvement a 
lieu en cours de route, les noms et  domiciles des personnes figurant 
sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs ou 
destinataires ; 

& La signature de l'agent verbalisateur. 
Le procts-verbal doit, en outre, contenir u n  expose succinct des eir- 

constances dans lesquelles le prelèvement a été opéré, relater les mar- 
ques et  étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients, I'impor- 
tauce dii lot de marchriridise échanlillorink, ainsi que toutes les 
indications jugées ntiles pour établir l'authenticité des échantillons 
prélevés et  l'identité de la marchandise. 

Le propriétaire ou détenteur de la marchandise, ou, le cas échéant, 
le représentant dc l 'entreprise de transport ,  peut, en outre, faire insérer 
au procPs-verbal toutes l t s  déclarations qu'il juge utiles. II est  invité i 
signer le procès-verbal; en cas de refus, mention en est faiteparl 'agent 
verbalisateur. 

Art. 7. - Les  prélèvement^ doivent etre effcct.ues de telle sorte que 
les quatre échantillons soient autant que possible identiques. 

A cet eflet, des arrêtés ministériels, pris d e  concert ent re  le minis- 
tre de I'agriciilture e t  le ministre du commerce, de  l 'industrie et du 
travail, sur  la proposition de la Commission permanente,déterminent, 
pour chaque produit ou marchandise, la quantité à prélever. les pro- 
cédés à employer pour obtenir des echantillons homogenes, ainsi que 
les précautions & prendre pour le transport et  l a  conservation de ces 
echantillons. 

Art. 8. - Tout échantillon prélevk est. mis sous scellés. Ces scellks 
sont appliqués sur une étiquettecomposée de deux parties, pouvant s e  
separer et 6ti.e ultérieurement rapprochées, savoir : 

t 0  Un talon, qui ne sera enlevé que par le chimiste a u  laboratoire 
aprés verification du scelle. I:e talon ne doit porter que les indications 
suivantes : nature du produit , denornination sous laquelle il est mis 
en vente, date du prelèvemenl et numéro sous lequel les echantillons 
sont enregistres au moment  de leur rkeeption par  le service adminis- 
t ra t i f ;  

2O Un volant, qui porte ces mémes mentions, mais oii sont inscrits, 
en outre, les nom et adresse du propriétaire ou détenteur de  la mar- 
chandise, ou, en cas de preltvernent en cours de route, ceux des expé- 
diteurs et des destinataires. 

Ce volant est signe par l 'auteur du procès-verbal. 
Art. 9.- Aussitdt aprks avoir scellé les échantillons, I'agent verba- 

lisateur, s'il est en présence du proprittaire ou détenteur de  la mar-  
chandise, doit le mettre en demeure de déclarer la valeur des echan- 
tillons prélevés. 

Le procès-verbal mentionne cette mise en demeure et  l a  réponse qui 
a été faite. 

Un récépissé dt'lactié d 'un livre B souche est remis a u  propriétaire 
ou détenteur de la marchandise. II y est fait mention de la valeur 
declar.de. 

En cas de prelèveiiient en cours de roirte, le représentant de l'eotrc- 
drise de transport  reçoit, pour sa décharge, un récépisse indiquant la 
nalure et la quantité des niarchandises prélevées. 
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Art.  10.- Le procès-yerbal et les échantillons sont! dans lesvingt- 
quatre heures, envoyes par l'agent verbalisateur à la préfecture du 
département où  le prélevernent a été efrectué et, Paris ou dans le 
ressort de la préfectnre de  police, au préfet de police. 

Toutefois, en  vue d e  faciliter l'application de la loi, des décisions 
rninisterielles pourront autoriser l'envoi des échantillons aux sous- 
préf'ectures ou & tout autre service administratif. 

Le service administratif qui reçoit ce dép6t l'enregistre, inscrit le 
niirriéro d'entrée sur  les deux parties de l'éliqnette que porte cllaque 
échantillon e t ,  dans les vingt-quatre heures, t ransmet  l'un de ces 
échantillons au  laboratoire dans  le ressort duquel le prélèvement a é té  
effectué. 

Le talon seul suit l'échantillon au  laboratoire. 
Le volant, préalablerrieut détaché, est annexé au  procks.verbal. Les 

trois autres echantillons sont conservés par la préfecture. 
Toutefois, si l a  nature des denrées ou produits exige des mesures 

spéciales de  conservation, les quatre échantillons son t  envoyes au 
laboratoire, où ces mesures sont prises conformEment aux arrktes 
rriiriistériels prévus à l'arlicle 7. Dans ce cas, les quatre volants sont 
d&t.achés des talons et annexes au procés-verbal. 

Art 11. - Les laboratoires créés par les départements et  les com- 
munes peuvent ètre admis, concurrcmment avecceux de l'Etat, & pro- 
cedcr aux analyses lorsqu'ils ont été reconnus en  état  d'assurer ce 
service e t  agrées par une decision ministérielle prise sur l'avis con- 
forme de l a  Commission permanente. 

TITRE I I .  

FONCTIONNEMENT DES LABORATOIRES. 

Art. 12.- Des arretés ministériels, pris de concert entre le ministre 
de l'agriculture et le ministre du commerce, de l'industrie et di1 tra- 
vail, délerminent le ressort des laboratoires admis à procéder ;1 I'aoa- 
lyse des echar~tilloris . 

Pour I'exarnen des échantillons, les laboratoires ne peuvent employer - " 

que les méthodes indiquées par la Cornrnission permanente. 
Ces analyses sont B la fois d'ordre aualitatif et ouantitatif. L'examen 

comprend notamment les recherches microscopiques, spectroscopiques, 
polarimetriques, réfractornetriques, cryoscopiques, susceptibles de 
fournir des indicatioris sur l a  pureté des produits, la recherche des 
antiseptiques e t  des colorants étrangers. 

Ces méthodes sont décrites e n  détail par des arrêtes pris de concert 
entre le ministre de l'agriculture et le ministre du commerce, de I'in- 
dustrie et du travail, après avis de la Commission permanente 

Art. 13. - Le labcikitoire qui a revu pour analyse un échanLillori, 
dresse, dans les huit jours de la réception. un  rapport ou sont consi- 
gnes les résultats de l 'examen et  des analyses auxquels cet échan- 
tillon a donné lieu. 

Ce rapport  est adressé au  prefet du département d'oh provienl 
l'échantillon; ti Paris et  dans le ressorl de  l a  préfecture de police, le 
rnpport est adresse au préfet de  police. 

Art .  14. - Si l e  rapport  du laboratoire ne r W l e  aucune infraction 
à. la loi du 111 aoilt 1905, le prefet en avise sans  délai I'intbresse. 
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llans ce cas, si le remboursement des 6chantillons est demande, il 
s'opère d'après leur valeur au jour du prélèvement, aux frais de I'Etat, 
au moyen d'un mandat  délivré par  le préfet, su r  représentation du 
récépissé prévu h l'article 9. 

Art. 15. - Dans l e  cas où le rapport du laboratoire signale une 
infraction B la loi du l e t  août 1905, le préfet t ransmet  snus délai ce 
rapport  au procureur de la République. 

11 y joint le p rocbve rba l  e t  les trois échantillons réservks. 
S'il s'agit de  vins, bières, cidres, alcools ou liqiicurs, avis doit 6lre 

donné par le préfet au directeur descontributions indirectes du dépar- 
tement. 

Art. 16.- Des arrétés ministériels, pris de concert entre le ministre 
de l'agriculture et  le ministre du commerce, de l'industrie e t  du tra- 
vail, dkterminent dans quelle forme les laboratoires doivent rendre  
compte periodiquement aux prefets du nombre des échantillons analy- 
sés, du résultat de  ces analyses e t  signaler les nouveaux procédés de  
fraude révelés par l'examen des échantillons. 

TITRE III. 

Art. 17. - Le procureur de la République informe l'auteur presume 
de la fraude qu'il est l'objet d'une poursuite. 11 l'avise qu'il peut pren- 
dre communicalion du rapporl du  directeur du laboratoire et qu'un 
délai de  trois jours francs lui est imparti pour faire connaître s'il 
réclairie l'expertise contradictoire prévue LI l'article 12 de la loi du  
10' août 1905. 

Art. 18. -S'il y a lieu $ experlise, il est procédé LI l a  nomination de  
deux experts, I'iiu dés ip i t  par le juge d'instruction, l 'autre par la per- 
sonne contre laquelle l'instruction est ouverte. Celle-ci a toulefois le 
droit de renoncer cette designation e t  de s'en rapporter aux conclu- 
sioris de  l'expert désigné par le  juge. 

Les experts sont choisis sur las listes spéciales de chimisles experts 
dressées, dans chaque ressort, par les cours d'appel ou les tribunaux 
. .. 

civils 
L'inculpé pourra toutefois choisir son expert sur les listes dressées 

par la cour d'appel ou le tribunal civil du ressort d'oh ii aura  déclare 
que provient l a  marchandise suspecte. 

Art. 49. - Chaque expert est mis en  possession d'un échantillon. 
Le juge d'instruction donne coinmunication aux experts des procès- 

verbaux de pr6lèvement, ainsi que des factures, lettres de voiture, pi&- 
ces de régie, et ,  d'une façon ghnérale, de tous les documents que l a  
personne mise en cause a juge utile d e  produire ou que le juge s'est 
fait remettre.  

Aucune méthode officielle n'est imposee aux experts. Ils opérent A 
leur grt'i, ensemble ou separément, chacun d'eux é tant  libre d'employer 
les procédés qui lui paraissent lc mieux appropriés. 

Leurs conclusions sont formulées dans  des rapports qui son t  déposés 
dans le délai fixC par l 'ordonnance du juge. 

Art. 20. - Si les experls sont en désaccord, ils désignent un tiers 
expert pour les dkpartager. A défaut d'entente pour le choix d e  ce 
tiers expert, il est désigne par le président du tribunal civil. 
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Le tiers expert peut être choisi en dehors des listes officielles. 
Art 21. - Sur  l a  demande des experts ou sur  celle de la personne 

mise en cause, des dégustateurs, choisis dans les mêmes conditions que 
les autres experts, sont commis pour examiner les cchantillons. 

Art. 42. - Lorsque des poursuites sont décidées, s'ils s'agit de 
vins, biéres, cidres, alcools ou liqueurs, le prucureur de la République 
devra faire connaitre au directeur des contributions indirectes où  A 
son représentant, dix jours au moins à l'avance, le jour et  l'heure de 
l'audience d laquelle l'affaire sera appelée. 

Art. 23. - 11 n'est rien innove quant la procediiresuivie par I'ad- 
ministrafion des douanes et  par l'administration des contributions 
indirectes pour la constatation et  la poursuite de faits constituant à 
la fois une contravention fiscale et une infraction aux prescriptions de  
la loi du 1" aoiit 1905. 

Art. 24.- En cas de  non-lieu ou d'acquittement, le remboursement 
de la valeur des échantillons s'efiectue dans  les conditions prévues 
l'article 14 ci-dessus. 

Art. 23. - 11 sera statué ulterieiirement sur les conditions d'applica- 
tion de la loi du I a r  aodt 1905 d l'Algérie et aux colonies. 

Art. 26. - Le ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le 
ministre des finances, le ministre de l'agriculture, le ministre du corn- 
merce, de l'industrie et  du travail sont chargés, chacun e n  ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publie au J o w i ~ a l  
alficiel et inséré au Bulletin des lois. 

Fait d Kam bouillet, le. 31 juillet 1906. 
A. FALLIERES. 

Par  le Président de  la Republique : 

Le prisident du conseil, ministre d e  la justice, 
F. SARRIEA. 

Le ini.nis1t.e de l'intérieur, 
G. CLEMENCEAU. 

Le rninistve des finances, 
R. P ~ I N C A ~ E .  

Le ministre de l'zgricullure, 
J .  RUAU. 

Le n~in i s t redu  cornnierce, de l ' indus t~~ie  el du lvauail, 

Arrèté ministériel ooneei*naiit le prélèvenient des 
écliantilloun. - Le ministre de  l'Agriculture, le ministre du 
Commerce, du  Travail e t  de l'Industrie, 

Yu la loi du I c r  août 1905 sur la r'pression des fraudes dans la 
vente des marchandises et  des falsifications des denrées alimentaires 
e t  des produits agricoles ; 

Yu le ri:glement d'administration publique en date du 31 juillet 1906, 
rendu pour l'application de la loi; 

Vu notamment l'arlicle 3 du dit dtcrel ,  établissant que l'avis de la 
Commission technique permanente, instituée par dbcret di1 29 dkem-  
bre 1905, est  obligatoire pour l a  détermination des conditions mate- 
rielles des pr6lèvements d'echantillons ; 
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Vu l'article 7 du meme  décret, portant que la Commission technique 
permanente déterminera pour chaque produit la quantité k prdever,  
les précautions a prendre pour le transport  et  la conservation des 
échantillons et  enfin les procédés k employer pour obtenir des échan- 
tillons bien homogènes ; 

Vu l'avis d e  la Commission technique permanente ; 
Sur le rapport  du  Directeur de l'Agriculture, 

Arrêtent : 
Article premier. - Chaque prdl&veincnt comporte toujours l a  prise 

de quatre échantillons. 
Ces quatre échantillons doivent &tre identiques. 
Art. 2. - Les ~icharitillons prdeves doivent remplir les conditions 

suivantes : 

A .  Liquides vendus en litres, demi-litres, bouteilles, demi-hou- 
teilles, flacons, cruchons, portant des cachets, marques et eti- 
quettes d'origine. . . 
1. Vins, vinaigres, cidres, poires. - Un litre ou une bouteille par 

échantillon. 
4 .  Bières. - Une bouteille ou une canette. 
3. Eaux-de-vie, cognac, armagnac, rhum, kirsch, aperitifs 

divers, liqueurs, sirops. - Une bouteille de 75 centilitres ou un 
demi-litre pa r  échantillon. 

4. Huiles. - Une bouteille ou une carafe d'un demi-kilogramme 
par échantillon. 

Fi. Lait  sterilise. - Une bouteille ou une  carafe d'un demi-litre par 
échantillon. 

6. E a u  de-vie blanche, esprit-de-vin, alcool denaturé, alcool a 
brûler. 

(Ces produits sont genéralernent vendus en litres). 
Déboucher l'un de  ces litres e t  en partager le contenu dans quatre 

flacons d'un quar t  de litre, propres et  secs, qu'on bouchera avec des 
bouchons neufs. 

On mentionnera a u  procks-verbal l a  disposition et  le libelle des 
étiquettes portées sur le litre ainsi employé ; si possible, décoller ces 
étiquettes e t  les joindre au procés-verbal. 

B. - Liquides contenus dans des fûts, réservoirs, bidons, 
estagnons, intacts ou en uidange. 

Les quatre échantillons devront provenir d'un même récipieiit. 
Si celui-ci n'est pas encore entamé, s'il est intact, on devra relever 
minutieusement toutes les marques, cachets ou inscriptions dont le 
récipient est revêtu pour les mentionner au  procés-verbal, avant de 
procéder au prelcvemt.nt, lcquel se fcra, soit e n  piquant le fa t  avec 
un foret ou une vrille, soit par tout autre moycn approprié. 

On tirera dans un vase quelconque, sec e t  propre (baquet, terrine, 
broc, etc.), une quantité de  liquide suîfisarite pour constituer les 
quatre échantillons, puis on répartira ce liquide entre les quatre bou- 
teilles de prklévement. 

Si l'on ne dispose pas d'un vase sec et propre e t  qu'on soit dans 
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l'obligation de remplir les quatre bouteilles de prdèvement en tirant 
directement au fdt, par exeniple, on devra s'y prendre & deux reprises, 
c'est.&-dire qu'on commencera par remplir les quatre bouteilles a 
moitié seulement, puis on les reprendra, dans le m&me ordre, pour 
achever de les remplir. 

On indiquera soigneiisemcnt au procès-verbal la nature du récipient 
d'ou l'on aura  tiré le liquide prélevé, s a  contenance approximative et, 
s'il était en  vidange, la quanti té de  liquide qu'il contenait encore au 
moment du prélkvemrnt. 

Dans le cas où le liquide a i t é  mis en bouteilles prktes à la vente, 
par le détaillant, on débouchera un nombre suffisant de tiouteilles 
dont on mélangera le contenu dans  un vase sec et  propre, et l'on rem- 
plira avec ce liquide les quatre bouteilles de prelévement. 

Les prkaut ions  spéciales chaque cas, a imi  que les quantités 
prélever pour c h a q u ~  échantillon, sont indiquées ci-après. 

Les bouteilles de  prélèvement devront toujours être propres et 
sèches, complètement remplies e t  bouchees avec des bouchons de 
liège neufs. 

7. Vins.  - Bouteilles d'un litre ou de  800 eentirnèlres cubes au 
moins, autant que possible en  verre blanc, entièrement propres, 
skches, sans aucune odeur. 

Elles seront, si elles ont dcijà servi, lavées Cr l'eau de cristaux à 
3 p. 100, rincees b l'eau froide, puis cornpl~tement  egou~tees.  Si elles 
doivent servir aussitot après le lavage, elles.subiront un second rin- 
çage avec un centi1it.r~ du vin prelevé. 

Sur  wagon-réservoir, la prise du ~olumenécessa i re  se lera par le 
robinel de tirage, aprks avoir laissé écouler e t  rejeté le premier centi- 
litre. 

Sur fùt, la prise se fera à l'aide d'un trou de fausset fait au foret 
sur l'un des fonds, 10 ceutiinktres environ des bords;  le trou sera 
garni d'un ajustage métallique d'écoulement. et  celui-ci sera assuré 
par un trou de fausset fait l a  partie supérieure du fût. 

On devra avoir soin que les bouteilles ne  soient pas plus froides que 
le vin au moment de  l'embouteillage. 

8. Laits. - Un quar t  de  litre par  ecbantillon, soit l i n  litre pour les 
quatre échantillons. On prélévera dans des bouteilles de verre blanc 
propres, seches et  sans odeur. Avant de les boucher, on introduira 
dans  chacune d'elles une  piistille rouge spéciale de hichrompte de 
potasse. 

Lorsque le préli:veinent portera sur du lait en  cours de débit, c'est- 
l-dire placé dans u n e  terrine, sur le comptoir oii dans  un pot ouvert, 
on mélangera soigneusement avec une louche l e  lai t  avec la crkrne 
montée B l a  surface avant de  remplir les bouteilles de prélévement. 

Si  le prélévement porte sur  des pots ou bidons intacts, on relèvera 
la nature des cachets e l  des marques dont ils sont revétus avant de 
procéder leur ouverture ; on en fera mention a u  proces-verbal. 

On transvasera le lait di1 pnt sur  lequel on se propose de faire un 
prélèvement dans un pot semblable, puis on l c  reversera dans le pre- 
mie r ;  ce double transvascrnent n'a d 'autre but que de  rendre le 
liquide homogène, c'est-A-dire de mélanger le lait avec sa crème. 
On prélèvera alors le lait au  moyen d'une louche, et ,  en se servaut 
d'un entonnoir, on remplira les quatre bouteilles. 
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Si l'on ne dispose pas d'un pot vide pour effectuer le transvasement 
favorable au melange du lait avec sa créme, on agitera fortement le 
pot avant de  l'ouvrir, puis on s'efforcera d'en rendre le contenu homo- 
gène e n  le brassant avec la louche ; o n  devra alors en verser quelques 
litres dans u n  vase quelconque, sec et  propre, e t  se servir de  cc liquide 
pour remplir les quatre fioles de  prélèvement. Si l'on ne  dispose 
d'aucun vase sec e t  propre convenable, on prendra directement dans 
le pot avec la louche, et I'on remplira tout d'abord les bouteilles d e  
praèvement à moitié seulement, puis on les reprendra dans  le même  
ordre pour achever de les reniplir. 

On pourra faire autant de prélevements, c'est-&-dire prelever autant  
de fois quatre dchantillons qu'il y a de  pols. 

On pourra aussi faire un prélévernent moyen sur plusieurs pots. 
Dans ç e  cas, aprés avoir agité soigneusement ceux-ci, on versera 
quelques lilres i e  chacun d'eux dans un pot vide ou dans un vase sec 
et propre, et  I'on remplira les fioles de prelbvement a r ec  cc mllange.  

On i n d i q u ~ r a  au procés-verbal l e  nombre de  pots ainsi employés k 
ce prélévement moyen, ainsi que les marques et  cachets dont  ils 
etaient revetus. On devra se munir ,  pour les prdi.vernents de laits, 
d'une louche et d 'un entonnoir. 

9. Bières, cidres e t  poires. - Prelever un litre environ par échan- 
tillon dans des bouteilles résistantes (les bouteilles du genre  Vichy 
suffisent). Le Liouc:hon devra @tre maintenu soit avec une ficelle, soit 
avec du fil de fer.  

Dans le cas d e  la bière, si celle-ci est tirée a u  f û t  au  moyen d'une 
pompe, on au ra  soin de  laisser perdre le liquide qui a séjourné dans 
les tuyaux de la pompe, soit un quart  ou un demi-litre, avant de  faire 
le  prélkvement. 

10. Vinaigre. -- Un litre. 
11. Eaux-de-vie, cognac, armagnac, r h u m ,  kirsch, marcs, ape- 

riti fs divers (absinthe, vermouth, bitter, amers, quinquinas, etc.), 
liqueurs, sirops. - Uri demi litre. . 

12. Huiles. - Un quart  de  litre. 
Si l'on constate l a  prrsence d'un depût ou si l'huile s'est kpaissie, ce 

qui est le cas pour certaines huiles en hiver, on devra mélanger et 
prélever l'huile trouble. On devra prélever les échantillons dans des 
fioles d'un quar t  de litre, en verre blanc, autant  que possible. 

13. Euux-de-vie blanche, espllit-de-vin, alcool a brûler, alcool 
dinature. - Un quart  de  litre. 

(A prélever e n  pots ou bocaux) 

Pour les produits vendus en pots ou hocaiix d'origine, on prèlhvera 
quatre échantillons semblables. après s'être assuré que leurs marques,  
étiquettes ou cachets sont identiques. 

14. Noutardes. - Pots d e  75 grammes environ. 
13. Confitures, miels. - Pots de 2.10 grammes environ. 
Pour les produits vendus au détail, on placera les échantillons dans  

des pots d e  verre, de  porcelaine, de ter re  vernissee du genre des pots 
employés habituellement pour les confitures ; on s'assurera qu'ils sont 
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propres et secs. La matiere prélevée sera recouverte d'un disque de 
papier paraffine, parchemine ou méme de papier blanc ordinaire, 
puis o n  recouvrira le pot d'un papier propre, solide, qu'on liera 
avec une ficelle. 

16. Beuv-es, graisses alimentaires diverses, saindoux, fromages 
mous. - NO grammes environ par échantillon. 

Pour les beurres, quand le prélèvement se fera su r  la mntte, on se 
servira du  fil, du couteau ou de  l a  sonde, et l 'on aurasoin de prendre 
en tous les points, en se rappela111 que certaines uiottes sont fourrées, 
c'est-à-dire que le milieu n'a pas la même qualit6 qne l'extérieur. On 
prendra ainsi environ 800 grammes de matiére, qu'on malaxera au 
coutcau, sur une feuille de  papier, et  dont  on fera quatre parts sem- 
blables, qui seront placées dans les pots de prélévement. 

17. Conptu?.es, compotes, miels. - 200 grammes par echanulon.  
Prendre tout.es précautions pour assurer la ressemblance des échan- 

tillons. 
28. Çdteaux mous (éclairs, tartes, etc.). - 425 grammes par echan- 

tillon. 
On constituera les échantillons par un meme nombre de  galeaux 

semblables, si ceux-ci sont petits. S'il s'agi1 d'une palisserie, on 
prendra des tranches sernblahles. 

19. ilfoutarde en pàte. - 75 grammes environ par echantillon. 
Dans ce cas, le prélévement ne  se fera plus en  pots du genre des 

pots & confiture, comme précédemment : on emploiera de petits pots 
de 100 grammes, qui pourront étre bouches au  liége. 

On recouvrira le bouchon d'une feuille de  papier, qui sera fixée au 
moyen de ficelle. 

Ces produits seront prélevés dans des bocaux propres e t  secs, qui 
seront bouchés avec u n  bouchon d e  liPge propre e t  sans odeur. Le 
bouchon sera recouvert d'une feuille de papier, qu'on liera sur le col 
du bocal avec de l a  ficelle. 

On prélèvera environ un kilogramme de  matières, qu'on étalera sur 
une feuille de papier propre, puis, après avoir hien melangé, on fera 
quatre tas semblables, égaux, qui constitueront les kchantillons de 
prélèvement de 259 grammes environ. 

20. Cafes verts et grilles, en grains ou moirlus. - Dans l e  cas 
d'un café en  poudre, o n  prélèvera en méme temps, quand cela 
sera possible, le café grillé en  grains dout le café moulu est dit pro- 
venir. 

21. Farines. - Si le prdtrvement porte sur un sac scellé, on prendra 
A l a  sonde dans toutes les parties du  sac ; on recueillera le produit 
des sondages sur une feuille de papier, jusqu'a ce qu'on ait obtenu 
la quantité necessaire aux quatre échantillons. 

26 .  Sels de table, sel marin, sel raffiné, sel blanc. - S'ils sont 
en boites ou en flacons d'origine, en en prélèvera quatre échanlillons 
semblables de  250 grammes. 

Lorsque ces produits seront vendus en paquets, saks, boites, tubes, 
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flaçons d'origine, on prélèvera quatre échantillons semblables, aprés 
s'étre assure qu'ils sont identiques. 

23.  Cacaos et chocolats en poudre ou grunuie's. - Boites de 
250 grammes. 

04 .  Thes. - Boites ou paquets de 125 grammes. 
25. Chico7-ées. - Paquets de 225 grammes. 
26 .  Produits de la  confiserie. - Boites, paquets ou flacons de 

123 grammes. 
27. Pâtes ai imentai~es,  tapioca, sagou, salep, arrow-root. - 

Paquets ou boites de 125 grammes. 
2K Sucre vanillé ou a la vanilline. - Sachets ou boites de 

25 grammes. 
29. Moutade  en poudre. - Boites de  123 grammes. 
Lorsqu'on prelevera des produits en  poudre, en grains ou en petits 

îrligrrients, vendus au  detail, on  prendra la quantité ntcessaire à 
constituer les quatre echantillons ; on la placera sur une feuille de 
papier propre, puis on mélangera avec soin, e t  I'on partagera en quatre 
tas semblatiles formant les quatre échanlillons ; chacun d'eux sera 
placé dans un sac de papier, qui n e  devra pas porter de marques. 

30. Poivre en grains. - 100 grammes par échantillon. 
3,l. Poivre en poudre, quati-e épices, piment, gingembre, cannelle, 

muscade, girofle. - Echantillon de 50 grammes. 
Dans le cas où le produit aura  elé moulu par le débitant, on fera  

un prélèvement sur le produit en grains, ou entier, qui aura servi $ 

préparer la poudre. 
32. Safran.  - 10 grammes par échantillon. 
33. Sucre en poudre. - 125 grammes par echantillon. 
34. Thés. - 125 grammes par echanlillon. 
39. Pastilles et bonbons de chocolat, bouhons divers, houles de 

gomme, dragées, pastilles diverses. - 123 grammes environ par 
éclianlillon. 

36. Pùtes alimentaires, semoules. - 100 grammes par échan- 
tillon. 

37. Reurages. - 350 gramrnes par échantillon. 
Pour les produits en tablettes, en bâtons, en pains, e n  piéces pou- 

vant être débitees en les vendant A. l'unité, on relèvera les marques, 
cachets et  étiquettes dont  ils sont revétus, e t  I'on en meniioonera a u  
procés-verbal le teste et la disposition. Chaque échantillon sera enve- 
loppé d'une feuille de papier sans marques ou place dans un sac de  
papier sans marques. 

38. Chocolat en tabletles. bdtons, croquettes, objets en chocolat. 
- 123 gramrnes par C.chantillon. 

39. Pâtisseries sèches, petits fours, biscuits. - 250 grammes par 
échantillon. 

40. Suc de réglisse. - 50 grammes par échantillon. 
41. Vanille en gousses. - Ce produit, est gén@ralement vendu 

en tubes de deux A. trois gousses ; un prelévera quatre tubes sem- 
blables. 

Les produits suivants seront soigneusement enveloppés dans une 
feuille de papier parchemine ou paraffine, puis enfermk dans un sac 
de papier sans marque. 

4 2 ,  Pain d'épice. - 200 grammes par échantillon. 
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43. Fruits secs, fruits confits ou glaces. - 125 gramines par 
échantillon. 

44. Produits de lu  charcuterie : saucisses, cep-velas, saucissons, 
andouilles, andou i l l c t t~s ,  pâtes de fola. galantine, rillettes, f i w  
muge de cochon, jambons, salaisons, lard fume ou sale, poissons 
fumes ou salés. - 150 grammes pur ~chen t i l l on .  

Prendre toutes précautions pour que les échantillons soient sem- 
blables. 

46. F ~ o m a q e s  secs (gruyère, hollande, roquefort. parmesan, etc.). 
- Prélever quatre morceaux aussi identiques que possible de 123 gram- 
mes chacun. 

46. Pain.  - Pr61ever quatre cichantillons de  133: grammes environ 
chacun, aussi semblables que possible, dans un même pain ou dans 
deux pains seniblables. 

On prélèvera quatre échantillons identiques, c'pst-à-dire qu'on 
s'assurera qu'ils portent les mdrnes inscriptions, qu'ils sont du meme 
modèle et du nieme prix. 

4 7 .  Conserves de i ~ i a n d e ,  gibier, volaille,  poisson, legumes, 
fruits a l'huile, a u  v inaigre ,  a u  vin blanc. a u  sirop, au sel, etc.. 
en boltes en fer-blanc, terrines, bocaux ou  flacons. - On prelèvera 
quatre boites, terrines, bocaux ou flacons du plus petit modèle. 

Paris, le l e '  août 1906. 

Gaston DOUMERGUE. RUAU. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 
Sous informons nos lecteurs qu'en qualité de secrktaire général du Syn- 

dicat des cliirnistes, nous nous cliargcons, lorsquo les deniandes et les 
offres le permettent, de procurer des chiniistes aux industriels qui en ont 
besoin et des places aux chimistes qui sont h la recherche d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons dans les Annales sont absolument gra- 
tuites. S'adresser k M. Crinon, 45, rue Turenne, Paris 30. 

Sur  la dcmande de  RI. le secrétaire de  l'Association des anciens él6ves 
de l'Institut de chimie appliquée, nous informons les industriels qu'ils 
peuvent aussi demander des chimistes en s'adressant 2 lui, Y, rue Miche- 
let, Paris (Ge). 

L'Association amicale des anciens éléves de l'Institut national agrono- 
uiique est B rriérrie chaque anriee d'nflrir à MN. les industriels, chi- 
mistes, etc., le concours de plusieurs ingénieurs agronomes. 

P r i h  d'adresser les demandes au sibge social de l'A~;sociation, 26, rue 
Claude Bernard, Paris, 5 ~ .  

eoloristc, diplbmé, IibérC du service militaire, demande CHIMISTE place dans usine d'impression sur tissus. Ecrire au bureau 
des Annales de chimie analylipue. 45, rue Turenne, Paris, aux initiales 
M.  D. 

- - -- - - 

Le Gérant r C .  CRINON. 
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N o t e  snr l'analyse dea  cuirs hongroyés, 

L'analyse chiinique des cuirs hongroyks prkserite, a u  point de  
vue industriel e t  scientifique, u n  iritér8t qui nous a engagé A rap- 
porter l'analyse de trois kchantillons d e  cuirs blancs, destinés 
aux fournitures militaires, e t  à discuter les conclusions qu'on 
peut tirer de  ces analyses. 

En France, d'aprés les'conditioris du  cahier des charges dressb 
par lc Comité de  l'intendance, les cuirs blancs doivent reiiiplir 
les conditions suivantes : 

Teneur en eau, au maximum 10 p. 100 
1) alun de 10 .l5 p. 100 
)) sel 5 p. 100 
» suif de 25 à 33 p. 100 

Par  alun,  le Comité entend l'alun de potasse A 24 équivalents 
d'eau. 

Pour l'analyse des échant,illons .soumis A notre examen,  l'eau 
a éti: drisbe par  chauffage 2 l'ktuve k 105O; le cuir, iinprkgnk de 
carbonate d e  potasse et de nitrate de soude, a été incinérb, e t ,  
sur les cendres alcalines, on a dosé l'acide sulfuriryue total, I'alu- 
niirie et le chlorure de sodiurii. 

Coinrne il s'agissait de cuirs  faits à l 'alun d'aitirrioniaque et nu 
sel, on a dosé l'arnirioniaqiie par distillation avec la riiagnésie. 

La substance peau a été calcuke d'après la tcneur en azote 
or ipi ique,  multipliée p a r  le facteur 5,62. 

Voici les rbsultats d e  l'analyse de ces trois échantillons de cuir 

Ecliürililloris - 
Eau. . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  Matière grasse 
Sel (NaCi) . . . . . . . . . .  
Acide sulfurique ( S 0 3 ) .  . . . .  
Eau du sulfate d'aiiirnoniaque . 
Arnrnoniaque. . . . . . . . .  
Alumine . . . . . . . . . . .  
Substance peau. . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  Azote 
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Pour  vérifier la tcneur en sulistance peau, si l'on retranche 
de 200 la somme de l'eau, du  sel, de  l'alun et  dv la matière 
grasse, ce calcul donne, pour  le no  2 ,  36,861 ; pour le no 2, 30,76, 
e t  poiir le no 3,  33,7, chiffres t,rès npprochks de  ceux déduits du 
dosage de l'azote e t  qui  vérifient l'analyse. 

En calciil;tnt l'alun d'ammoniaque cristallis6 k 24 équivalents 
d'eau : 1 0  d'aprhs la teneur e n  alurriine ; 2 0  d 'après  l'acide sulfu- 
rique total ; 3 0  d'après I'arnrnoniarpe, o n  trouve : 

- - - 

D'aprés l'alumine . . . . . . . . 213 26,7 34 
D'aprés l'acide suIrurique total ( 1 )  19,19 19,M 2 6 , B  
D'après l'ammoniaque . . . . . . 12,78 12,tiO 13,77 

L)e ces résultats discordants, il faut conclure que,  dans les cuirs 
hlancs faits B l 'alun et ;tii sel, 1'a.liirriine n'existe plus Ii I'éti~t 
d'alun, qu'il y a eu dissociation en sulfate d'alumine plus ou 
moins basique, fixé par  la peau,  e t  elimination p;irtielle d u  sul- 
fate d'anirnoniaqiic daris les bains, conclusion qui confirme les 
t ravaux d u  docteur Philippe. 

Une au t re  coriclusiori qui s'impose, c'est la riécessité de rnoili- 
fier les conditions des cilhiers des  charges, e n  spécifiant une 
teneur en alumine poiir les cuirs blancs, au  lieu d'une teneur en  
alun de  potasse & 24 équivalents d'eau, puisqu'il est prouvB que 
ce sel n'existe pas dans  le cuir e t  que les aluns d'amriioniaqiie et 
de soude ont remplacé gbnéralement l'alun de  potasse dans la 
pr6paration des cuirs  hongroyPs. 

Certains auteurs admettent que,  dans le bain d'alun et de sel, 
il y a f'orriintion d e  chlorure d'alumine ; cette hypothèse ne nous 
paraît  .pas  justifiée; nous avons, en eflel, mélarigi: urie sulution 
saturée d 'a lun à 1 5 0  avec volume égal d'une solution saturee d e  
sel l a  r r i h e  température, et nous n'avons observk qu'une diffé- 
rence de deux  dixibrries de degrés pour la température des solu- 
tions mi:lang6cs, ce qui rriont.re qiic les sels r:n soliit.ion n'ont pas 
subi de  dissociation. 

Si l'on chariffe h l 'étuve h 100O u n  mélange à éqnivalents kgailx 
d'alun et  de  chlorure de sodium, on ne trouve plus que des traces 
de  chlorure dans le rri6langre desskché. Lorsqu'on dose l'eau dans 
les cuirs blancs par  dessiccation k 100°, ou est donc expos6 Ii 
avoir une perte d'acide chlorhydrique qui  sera coniptée comme 
eau. P o u r  tenir compte de cette cause d'erreur, nous estimons 

( I )  Pour tenir compte de l'acide sulfurique provenant du  soufre normal 
de la peau, il faudrait diminuer d'environ O,% la teneur en alun deduite 
de l'acide sulfurique total. 
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qu'il est préfirable de  ftiire l'analyse eoinplèle du  cuir et de  c d  
ciller l'eau par  dilYkrence. 

Noavenii proeéclé de dosage d e  lu caséine 
damm le fioninge: 

Par MM. A.  THILLAT e t  SAUTON. 

La séparation, dans le f romage,  do la matière alburninoïtle non 
traiisformtre de  celle qui  ;L subi l'action des rriicrohes e t  de  la 
caséase, présente u n  grand intérêt, non-seulement pour  se rciridre 
compte de la composition alirnentüirc des divers fromages, mais 
aussi pour suivre les phases de leur fcrrnentation et établir ce 
que Duclaux appelait le rapport de ln mduration. S o u s  rappelle- 
rons que ce savant,  faute d'une meill&ire mithode,  évaluait par 
différence 1~ caséine totale et skparait  la caséine soluble par  filtra- 
tion i!~ travers la bougie d e  porcelaine; il fit reiniirqiier Ini-indme 
~'iniperfection d'un semblable proc6dé. 

Kos essais nous ont a r n e n k  A prksenter une nouvelle méthode, 
qui repose, cornrrie celle récemmerit publiée par  nous polir le 
dosage.de la caséine du lait ( I ) ,  s u r  I'insolubilisation d e  cette 
substance par  I'aldkhyde formique. L'application du  rnéme prin- 
cipe permet d e  séparer intégralement et  de doser dans  le fromage 
toute la matière albuminoïde non transforrrik. 

AprEs avoir déterminé les conditions dans  lesquelles ce dosage 
doit être effectué, nous avons établi, par  une série d'expériences 
de co~itrdle, que la substance ainsi isolée par  notre procédtr repré- 
sente bien la matière albuminoïde non transformée du lait, ù 
l'euclusi& de ses produits de  dégradalion. Voici le résuiné de 
nos essais, envisagks sous ces deux points de vue. 

Made opiratoire. - On introduit 2 gr. de fromage d a n s  un 
becherglirss d'environ 100 cc., contenant 1 0  cc. d'eau chaude;  on 
désagrège rapidement, en agitant,  avec une baguette de verre, e t  
en ajoutant peu k peu 50 cc. d'eau (pour les froiriages durs ,  or1 
broie le fromage dans u n  petit mortier, e n  employant de l'eau 
très légérement ammoniacale) ; on porte à l'ébullition pendant 
5 niinutes ; le liquide est ensuite additionnk d e  Occ.5 de formol 
cominercial; on maintient à l'ébullition pendant 3 minutes, e t  
l'on abandonne ensuite le liquide au  repos pendant 5 minutes ; la 
matière grasse se rassemble à la surface; on  précipite alors l a  
caséine par  5 gouttes d'acide acétique p u r ;  lorsque la couche 
surnageante est l impide, on recueille s u r  un  petit filtre taré le 

(1) An?iaEea de chimie analytique, 1906. p. 205. 
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précipité blanc et pulvh-ulent, qui  est d6gmiss6 p a r  l'ücitone 
dans un appareil à épuiserneut, puis  séché 73-80u et pest!. 
L a  riiati&re grasse peut étre évaluke à part ,  en recueillant et 
kvaporant l'acétone dans un  vase taré .  Ccttc méthode, appliquée 
à divers fromages du coiriiiierce, uous a donné les résultats sui- 
vants  (les chiffres se rapportent à des fromages bruts,  hurriidité 

- - 

non déduite) : 
Matière 

albuminoide 
non transl'orrn8e 

Désignation commerciale d u  fromage p. 100 
- 

Cainerribert . 1 8 , 0  
Gruyére. . . . . . . .  31 ,34  
Gervais . .  6,42 J 
Urie. . . . . . . . . .  22,930 
lloquefort (dcrnirriûr) . . . .  11,65 

. . . . .  Roqu(:fort (très mîir) 7,10 
IIollande . . . . . . . .  31,s 

L'application du prockih periiict de suivre facilenirnt 1 ; ~  i~iürche 
de  la maturation et  d'établir, h n ' importe quel inorneni. le rapport 
qui existe entre la casginr: primitive et la casi:ine digkrée. Voici 
u n  exeniple provenant (les analyses et'i'ecluécs s u r  des prklève- 
merits de  froniagc de  lloquefort,  à diverses époques de  son affi- 
nage : 

Date 
des prelevmients - 

Fromage frais a u  début. . 
ApsPs 8 jours . . . .  
. l p r E s I S j o u r s  . . . .  
Api.ès 30 jours . . . .  
.iprès 60 jours . . . .  

C a d i n e  

non digéree digeree 
p.  lu0 p. I W  

- 
1 c 4 8  O ' 

28,13 2,36  
11,63: 7,83 
8 11,48 
7 , 2 O  12,38 

Conide ( le  ln rnitkode. - Nous avons contrblé notre inEthode 
p a r  Urie série d'essais qui ont niis en 6vidence : l n  que la caséine 
&parée ne contenait pas de  iiiiitieres 6trarigi:rcs et qu'elle possé- 
dait  la composition de la rnntiiire albuniinoïde du  lai t ;  2 0  q u e  le 
traitement B l 'aldéhyde formique n'insolubilisait pas les peptones 
e t  les alburrioses. 

1" La matikre séparée ne contient ni cendre, ni lactose, ni 
matière grasse. Elle a donné à l'analyse la composition suivante, 
qu'il est intéressant de rapprocher d e  celle de la caséine d'IIarn- 
marsten : 
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Caséine insoliiliilisEe Caséirie du lait 
retirée d u  fromage d'aprts 

de gruyère Hemmars ten  
p. 100 p. 100 
- - 

Carhone . . . . 53,iFi 52,96 
HydrogEne . . . 7,08 7,03 
Azote. . . . . 15,53 I5,G"a 

2 0  Kous avons fait des digestions artificielles de caséine e n  
prEsence de la pepsine. En dosant les Fchantillons prelev4s a u  
cours de ces digestions, nous avons constat.6 la diiniriiit,ion pro- 
ycssive de  la casCine jusqu'k sa disparition. TA preuve que  Ics 
prot11iit.s de digestion de  In caséine ne  sont pas insolul~ilisés p a r  
l'nld6hyde formique ressort aussi d'expFriences que nous a r o n s  
faites en opérant séparément sur  diverses peptones et albu- 
moses. 

En résumé, nous pensons que la simplicité de notre procédé 
permettra de l'utiliser couramment, suit dans le labor;itoire, poiir 
l'analyse des fromages, soit dans la fabrication, pour l'étude d e  
la marche de  la maturation. 

L e  dosage das niatiere8 allinminoïrles et g é l a t i -  
neumea an m o y e n  de  I ' r t e é t o n e ,  

Par hfM. F.  BORDAS e t  TOUPLAIN. 

Ilans nos recherches sur  les principales matières alhuininoï- 
cles (:ilbumirie d ' euf .  fibrine et cnséirie),airisi que sui7 les suhst:lnces 
$latincuses. nous avons constaté q u e  toutcs ces substances sont  
compl2tement iiisolubleç dans  l'acétone pure. ou diluRe e n  pro- 
portion convenable avec de l'eau. Les diastases et les peptones 
sont également prkcipit.i:es par  1'arCtone. 

Ces diffkrentes précipitations se font à froid ; les liquides, 
séparbs des prPcipitCs par  centrifugation, ne contiennent plus  
trace de rriatii.res :tzotées et ne donnent  rien avec: les riiactifs les 
plus sensibles dcs rriatiCrcs albuiiiinoïdes. 

La propriété de l'acétone que nous venons d'indiquer, jointe 
sa solubilité dans l'eau et à son pouvoir dissolvant de la plu- 

part des matii:res grasses e t  résineuses! nous a permis d'en 
déduire, dans  un grand nombre d e  cas, une technique facile 
pour doser les matières albuiriinoïdes et gklatineuses contenues 
dans des érnulsioris aqueuses de graisses ou de résines, driris les 
différentes matières alinlentaires, dans  plusieurs produits indus- 
triels, tels qiie peiritu~.es & l'eau à base de caséine, pbtcs poiir 
polygraphes, enduits pour papiers, etc. 

En efYet, l'emploi de  l'acetone aqueuse permet, non-seulement 
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de précipiter les substances albuniinoïdes des g6latineuses. niais 
encoFe de leur enlever les graisses, les huiles de  résines, les 
sels solubles qu'elles contiennent, et cela sans recourir S des des- 
siccations préalables toujours longues. 

On ne doit fairc agir  l'acétone que  sur  des liquidcs alhumincux 
ou g d ~ ~ t i n e u r ;  rendus neutres ou n 'ayant  qu'une réaction légère- 
inent acide ou alcaline. 

Voici, pa r  exeinple, en prenant  corrime types de ce genre de 
dosage les substances alimentaires suivantes : beurre, fromage, 
lait, la façon de doser les matiéres alburriinoïdes qu'elles con- 
tiennent. 

Beurre. - On épuise 10 gr .  de beurre  par  l'acétone pure ; on 
traite ensuite le résidu par  l'acétone aqueuse, qui laisse la 
caséine ; son poids, diminué de  celui de ses cendres, donne la 
quantité de c a s h i e  contenue d a n s  10 gr .  de beurre. 

Fromages. - On délaye environ 2 gr. d e  fromage dans 5 à 
10 cc. d'eau, suivant l a  nature d e  1'C.chantillon ; on ajoute par 
petites portions et  en a ~ i t a n t  30 à 35 cc. d'acétone pure. La 
totalité de l a  mirti6re albuminoïcle est ainsi prkcipitée. L'insolu- 
ble est lavé à l'acétone diiuée, puis B l'acétone pure  ; on pèse 
aprks déduction des cendres, et l'on en déduit la proportion de 
caséine. Ce dosage est avantageux, car les procédés en usage 
consislerit à doser p a r  diffSrence la caséine dans les fromages. 
Lait. - Il suffit de verser 10 cc. d e  lait dans  20 cc. d'acétone 

pure  pour  précipiter irrimédiatement et cornplète~r~erit toutes les 
matiéres albumiiioïdes ; on agite, e t  le précipité, séparé du 
liquide aci toné p a r  centrifugation, est lavé A l'acétone aqueuse, 
puis h l'acétone pure. Dans ces conditions, la caséine obtenue 
se  desstche facilement, e t  son poids, diminué d e  celui de ses 
cendres, doririe la quant i té  de cashrie co~iteriiie dans 10 cc. 
de  la i t .  

Le principe de  ce dosage, hast5 sur  l'emploi de  l'acktone, ainsi 
que  des considkrations d 'un au t re  ordre, nous ont permis d'abor- 
der le cont.rhle rapide et simple dt:s laits au point de vue du 
mouillage ou de l'écrémage. 

Constantes d'nne cire jaune, de  15Annani, 

Par M. J. BELLIER. 

J'ai eu à examiner récemment une cire jaune, provenaut de 
l'Annam, dont  les constantes sont quelque peu diffkrentes de 
celles d e  la cire d'a1)eilleç d'ECiirope. J'ai tout lieu cependant d e  la 
considérer cornrrie pure,  et je suppose que les ariomalies observées 
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tiennent l'espèce d'abeilles qui In. produisent.  C e t k  cirr: poii- 
vaut se répandre dans  le cornnierce, j'estime qu'il n'est pas 
inutile d'appeler l'attention des arialystes s u r  ces anomalies, qu i  
pourraient la faire prendre pour uiie circ fnlsifiEc. 

Elle se préserite sous forrrie de pains prismatiques, sernblahles 
h des briques et  ayant  coinnie dimensions : longueur 160, lar- 
geur 90, épaisseur 38 1ni1lirrii:tres. Toutes les aretes en sont 
arrondics. 

Elle est d'un jaune grisâtre pliis ou moins foncé, suivant  les 
pains ; elle est peu hornogene, opaque avec quelques larmes 
jaunes translucides diss6mirii.e~ dans la. miisse; on y reiiiai-que 
égalernerit quelques cavités irrégulieres. Cette cire sernblc avoir 
été pétrie dans les mains daris uri état de ramollissemerit conve- 
nable. Fondue et filtrée, elle prksente l'apparerice des cires 
d'Europe. 

L'analyse a donne los iF?sultats suivants : 
. . . . . . .  Perte 100° (eau). . 5,02 p. (00 

Matières solides insolubles dans le benziine . . 0,s D 

Cendres. . . . . . . . . . . . .  0,08 N 

L'analyse dc la circ sCchée et filtriic a donné cornine ri.sultüts : 
Densitc . . . . . . . . . .  
Point de fusion . . . . . . .  
Potasse K O H  pour saturer les acides 

libres . . . . .  . . . . .  
Potasse KOU pour saturer les acides 

cornhinks . . . . . . . . . .  
Indice de saponification total . . .  

KOH pour acides corribines 
Rapport - 

KOII  pour acides libres ' . 
Indice d'iode . . . . . . . .  
Hydrogène dbgage h 230° par la potasse 

et la chaux potasske. . . . . . .  

Hydrocarbures insaponifiables à 2500 . 

7,8 rnilligr. par granime 

60 cc.3 p. gramme i~ O0 
sous 760 milli- 
mètres de pres- 
sion. 

20,s 

Comrne on peut  s'en rendre compte p a r  les chiff'res ci-dessus, 
cette cire diffère des cires d'abeilles d'Europe par l'indice d'acides 
libres, qui oscille de  19 à. 21 d m s  ces dernikrcs et par  l'indice 
d'acides combinés, qui varie d e  72 à 75 dans les cires d ' E u r o p ~ .  
La. proportion d'hydrogène tlkgagé p a r  la potasse est kgale- 
rnerit un  p1:u plus considérable. 

Eri résunié, clle renferme moins d'acides lilires et pliis d'acides 
corrihiriés sous forme d'éther, et, p a r  c o n s k p e n t ,  le rapport (11) 
entre ces deux n o n h r e s  est fort difl'érent de  celui des cires 
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d';~bcilles d'ISiii-ope (3,8). Ces constantes sont, par  contre, très' 
voisines de celles de  In cire des aheillt,s d e  I'intle anglaise et  par- 
ticiiliEr~crnent do I'npis dorsala, cire dont  les constantes ont été 
intliqiiFc:s, d'nprPs IIooper, daris cc Recueil (1'305, page 328). 

Sur IR présence de l'albumine meéto-solnble 
dan!# nu liquide d'ascite, 

Par RI. RRFTRT. 

J'ai eu réci:mrnent à analyser u n  liquide d'ascite qui, au  pre- 
rnicr abord, ne pnrnissait pas diffkrcr de  ceux dont  les analyses 
ont été publiées. 

C'est un  liquide d'un jaune verdi t re ,  opalin, u n  peu filant, sans 
odeur, h rhactiori Iéghreirient a.lcaline ; s a  densitk est 1017 à 160; 
il tient en suspension quelques petits flocoris de fibrine coagulée, 
un  peu taches de sang. 

Le microscope y montre quelques cellules, des  leucocytes, des 
hkrrinties (pas de cristaux d'hérnütoïdine) ; enfin, des colonies 
consi~lérables d'un petit bntonnet, un  peu renflé a u x  exlrérnités, 
u n  peu plus gros, mais plus court que le bacille de I;L tuberculose, 
e t  nt: présentant pas, comme celui-ci, des segmentations. 

L'analyse chimique a donné : 

. . .  Résidu fixe dl000 
Résidu minera1 . . . .  
Chlorures (en NaCl) . . .  
Phosphates . . . . .  

. . . . . . .  Sucre 
. . . . . .  Peptonc 

Bile. . . . . . . .  
Albumine. . . . . .  

47 gr. par litre 
8 - 2 0  - 
7 - 0 2  - 
Traces 
Nian t  
DiCant 
Traces 

33gr. 70 par litre 

Donc, rien de particulier, si  ce n'est peul-élre la très hihie 
qiiiintité d'acide phosphoriqiic. 

Mais, ce qui mti paraît intéressant h signült:r, ce sont les carac- 
tères de  la matière aIbuminr:use, qui sorit ceux des albumiiies 
nci:to-soliibles décrites par W .  l'atein ( I ) .  

En efTet, le liquide provenant de la ponction, chauffé sans addi- 
tion d'acide acétique, se coagule, mtrlgrS sa IégEre alcalinité, en 
iiiasse compacte, au  point qu'on peut renvt:rsclr le tube sans pro- 
voquw I'écoulciiient ; si, aviint dc cIiaiifft:r, on rn6lnnge au 
l i i l~~i t le  quelques goutlm tl'acidt: acétique, la cuagulat.ion rie se 
fait pas. 

11) Comptes rendus de I 'Amdemie des sciences, 1889 .  
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Le liquide primitif, kteriilu de neuf fois son volume d ' m u ,  sc: 
coagule par  l i ~  chaleur, e t  le coagulum se redissout si l'on .joule 
un peu d'acide acc':t,ique ; I'c~tltlition pr6alithle de c~iielqiies gouttes 
de cet acide erriptche In coagulation d u  liquide, méme h 1'éI)ulli- 
tion ; l'acide azotique produit un  coagulum très abondant  ; il en 
est de irième de l'acide trichloracétique ; J a n s  ce dernier cas, It: 

coagulurn fixe toute 1:i riiatikre colorante verte, et le liquidc reste 
incolore. 

Ces caractères, qui sont ceuxdes albuiriines acéto-solubles, n'ont 
pas été jusqu'h ce jour sigualks daris les liquitles de l'ascite. Au 
contraire, M. Patein, dans son travail publié e n  1892, signale u n  
liquide d'ascite dont l'albumine était précipitée complètement 
par la chaleur et  l'acide acétique ; 31. Guinochet (1) donne les 
carnctères des alhumincs dt-. trois liquides d'ascit.e, e t  toutes les 
trois se coagulent compl&temerit en présence de l'acide acétique, 
en partie à froid, et le reste à chaud ; RIéhu (2) dorine, comme 
caractères de tous les liquides séreux, la coagulation par  la cha- 
leur après légkre acidification par l'acide acétique ; tous ces 
liquides, dit-il, ont  les caractères du  s6rum du  sang, et,  plus  
loin, il ajoute : u Les liquides d'ascite se corriportcnt vis à vis d e  
a la chaleur, des acides acétique, azotique, tannique, du  bichlo- 
(( rure de mercure, coinnie les autres liquides s6reux n, et il ne  
signale aucune exception. 

L'analyse qui  fait l'objet de cette note montre que l'albumine 
meb-soluble peut se rencontrer dans  les liquides d'ascite, comme 
dans les autres liquides de ponction et dans  les urines. 

Peut-être, tt u n  au t re  point de  vue,  serait-il intéressant de  
metlre en regard de cette analyse celle de l'urine &mise le méme 
jour par  le  malade : 

Volume. . . . . en24heiires 
Urée. . . . . . - 
Acide urique . . . - 
Acide phosphorique . - 
Ctilorures (en NaCI) . - 

Sucre . . . . . - 
Pigment biliaire . . - 
Albumine . . . . - 

4 ,500 cc. 
26 gr. 
i - 04 
4 - !7 
6 - 31 

Néant 
Trés abondant 

1 gr. 36 

Cette albumine est entikrement précipitee par  la chaleur e n  
présence de  I'acide a d t i q u e .  

J e  fais remarquer  sans commentaire : 

( 1 )  Journal de pharmacie, 1886. 
(2) Chi,mis mddicale ( p .  201 e t  suiv). 
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1 0  Que, dans cctle urinc, I'albuinirie est de toute autre nature 
que d;iris le liquide de poiictiori ; 

20 Que les chlorures, qui constituent, daris cc dernier liquide, 
la presque totalité du  résidu r r i i nh l ,  sont en proportion trés 
faible dans l'urine ; 

3 0  Que les phosphates, au conti-aire, trés aboni1:ints dans 
l'urine, rnanquent presque totaleinerit dans le liquide de ponc- 
tion. 

DilWweneiaCioo des divers a ~ i d e s  benzoïquer, 
phariiiaceu tiques, 

Par hl .  le D. E .  L .  KELLOXI, dc Milsn. 

Sons ce t,il re, MM. Corniini1)cx:iif et Grosnian viennent de ph l i e r  
dans le ri0 7 (p. 263) de ce Recueil, un procédé analytique per- 
rriettarit de distinguer l'acide benzoïque naturel de l'acide l m -  
zo'ique drtificicl ; or ce prociitlS est connu depuis nombre d'ari- 
nées. En efYet, dès 1886, la (:oiiiiriission de la I'liarniacopée élue 
par la Deutsch Apotheker Vel.eur proposait de se servir de la pré- 
sence de l'acide chlorobenzoïque dans I'acide obtenu B l'aide du 
toluol (présence qui pouvait Otre facilernerit tléccl6e en calcinant 
l'acide en présence d'hydrate, ou de carbonate, ou de nitrate itl~ti- 
lin, et eri recliei~ch;~rit le chlore dans le résidu) pour le distinguer de 
I'acide di1 benjoin [Amhiu der Phamac ie ,  1886, 1, p.  3381. Depuis 
lors, ce procétlk a ét,k ;idoptC: par presqiic toutes les principales 
Pharmacopées, qui! cependant, en suivant le conseil donné par 
la méme Coniiiiission, ont substitué le carbonate de chaux aux 
sels alcalins. Cet essai est iiitliqué, entre autres, par la Phnrrna- 
copée geriimnique Ill (289U) et I V  (1000), par la Pharnia- 
copée des Elats-Cnis VI1 (1893) et VI11 (1903), par la Pharma- 
copée britimnique (1898) et par la Pharmacopée italienne II 
(1 903"). 

La PharrnacopBe helvBtique I l l  (1893), toiit en reconnaissant 
que la présence de l'acide chloi.obenzoïque dans un acide benzoï- 
que indique qu'elle provient du toluol, decèle le chlore organi- 
que, non par la niRthode a.u carhonate de chaux, niais par la 
rnéthode à l'oxyde de cuivre. 

Je crois devoir ajouter que la pr6sent:e du chlore dans  l'acide 
benzoïque ne  peut pas donner une indicatiou absoliinient sûre de 
la provenance de I'iicide, ét;trit donné la présence constante du 
chlore dans l'acide naturel. J'ai, en elkt ,  coritrdlé plusieurs fois 
cette methode sur des acides art~ficiels et sur des acides naturels 
obtenus l'aide du benjoin de Siaiii de provenance certaine, et 
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cela sans obtenir les résultats esp6rés. Cne fois, j'ai mt?inc. ana- 
lys6 un 6chantillon d'acide artiticiel qui  contenait moins de  
chlore que de  l'acide ri:iturel qui  rne servait pour l'esstti de  
contiûle. 

Cela se cornprend oisénicrit l o r q u ' o n  s o n g  que, depuis une 
v i ~ i $ i i ~ i e  d'années, les fabricants d'acide benzoïque artificiel se 
sont efforcés de diminuer ou de faire disparaître dans leurs 
produits l'acide chlorohenzoïque qui permettait de les recon- 
nattre. 

- 

Analyse miaroseopiqoe des farines, 

Par hl. R. MARCILLE, 
Chimiste principnl au  Laboratoire de la direction de l'agriculture, à Tunis. 

La recherche de faibles quantités de farines étrangeres dans 
la farine de  blé est une  opération asscz difficile ;M. Gastine, dans 
le no d'août des Annules de chimie analytique, a indiqué pour  cette 
recherche une méthode sensible, mais  elle est délicate, e t ,  pour 
les faihles teneurs, elle laisse encore bien des doutes a u x  per- 
sonnes qui n'ont pas u n e  grande  habitude des observations 
niicroscopiques. 

Nous avons trouvé, dans  le  proc6d6 suivant, une méthode qui ,  
sans etre absolument exempte d c  critiques, est simple et  rapide ; 
cette rriéthode facilite I'exarrien microscopique et  peut étre consi- 
dérée corrime suffisante dans  la plupart des cas. 

1,a farine à examiner  est  passée à t,ravers un tamis d'un 
numéro tel, qu'elle laisse u n  tres lkger r6sidu ; les tamis 80 ou 
100 suffisent ordinairement. Ce résidu doit être débarrassé le 
inieux possible des parties fines, d e  façon que les petites par- 
ticules restantes soient bien séparées les unes des autres ; on 
se trouve alors rüinenb, a u  cas d'une semoule, ce qu i  est beau- 
coup plus simple. On favorise le  tamisage en écrasant les parties 
aa$ornirées avec une  feuille de  papier à hords nets. 

Pour l 'examen, on humecte le  centre d'une lame avec de l'eau 
distillée, e t  on laisse tomber d'une faible hau teur  une partie de  
la semoulette restée sur  le tamis, e n  faisant son possible pour 
que les grains restent isolés. 

Avant de recouvrir la préparation, on  attend une ou deux 
minutes, afin de permettre aux grains d e  se ramollir ;pour  couvrir 
la prkparation, on se  sert d'un morceau de lame, et  non d 'une 
lainelle, qu'on appuie trés fortement, en prenant  soin de  ne pas 
lui imprimer des i r i o u v p e n t s  de translation trop notables ; on  
examine ensuite systérriatiquernent la préparation Cet examen 
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est fitcilp: ; coiiirrie on observe des part,ii:ules de produits purs, 
les caractères microscopiques des divers grains  cl'arriidon ainsi 
r t u n i s  e n  masses h o m o g h e s  se  dilférencient alors nettement. 

Nous recevvris de Al. I h l i c i t  la lettre suivarite, que  rious iiuus 
eiriprcssoris de publier : 

(( IVziers, 17 septeiiibre 1'306. 

u Monsieur, 

u Je lis dans les Annales dc chimie u~~a lg t igue  du 2 5  septembre 
une note dans Iaqiiclle M. S;iiinier critique ceitiiiiis p;tssi~gt:s (le 
l'article publié par  riloi daris le niirriéro du  rrièiiie journal du 
iriois de juillet dernier. 

(( Comiiie je déteste 1 ~ s  poléniiques et que le sujet n'en vaut 
pas la peine, je me contenterai de prier JI. S;~unicr!  qui (( ignore 
u ~0111i1i~:nl 011 a reconiiu qu'il é ta i t  p l ~ i s  exact de doser I'acitlitrl 
N volatile par  différence entre l'acidité toL;~le et I'sciclité fixe D, de 
bien vouloir lire daris les A t~nnles les deux intéressaril.es &des 
de M. Çurtel (1) et de M. Iloos (2). 

u d'ajouterai quc,  si le titrage de  I'aciditt: totale d'un vin cons- 
titue une opéi;~tiori délicate pour. $1. Saunier,  elle l'est infiriirnerit 
moins pour la majorité des chiiiiistcs ; i l  suffit, cn effet, d e  diluer 
le y i n  avec une quant,ii.i: siiffisaritc d'eau distillke atlilitionnée 
d'un peu de phériolphtaléirie pour  obtenir un  virage très net, et 
il est, ccla va sans dire, tout aussi facile dc doser l'acidité fixe. 

a Quant :i l ' i n f l u ~ r i ~ e  de  la décoiiiposition des acétates, prv- 
pionates, etc., I'argurrieiit n'cst pas  de  moi, inais bien de 
hl. Curtel (3), et je renvoie M. SiLunier A l'étude de ce chirriiste, 
dont je partage, du  reste, l a  f a ~ o n  de voir.  

(( Veuillez agréer, etc. 

i l )  Annales dechimze analytique, 1901, p. 361. 
(2 )  Annnles de chimie ana ly t i pe ,  1906, p .  4 1 .  
(3 )  Annales de chimie analytiyue. 1901, p.  %il 
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REVUE DES PUBLICATIONS FRANÇ A I R S  

l'Est d'août 2906). - On sait depuis longtemps qu'en chauffant 
une solution d 'hy~iochlori te  de chaux  (ou d e  potasse ou de soude) 
avec un oxyde rnt:.lalliqiie citpîthle de siirrixydittion (oxyde de 
cohalt, de nickel, de fer, de manganèse, de  cuivre, de zinc, de  
ploinb), on obtient uri dégagernent régulier d'oxygixie, résultant 
d e  la décorriposition de l'hypochlorite en chlorure de calcium et 
oxygène, l'oxyde métallique jouant le rôle de  support momentané 
de I'oxygéne de  I'hypochlorite. 

Uans les cours, on reproduit cette expérience en ajoutant à une  
solution saturée d'hypochlorite de  chaux  quelques gouttes d'uni: 
solution de chlorure de cohalt ; avant la ternp6ratrii.e de I'éhilli- 
tion, il se produit un  ddgaaernenl régulier d'oxygèrie. Il faut avoir 
soin de filtrer la solution d'hypochlorite oii d'ajouler & la niasse 
pâteuse un peu d'huile ou d e  paraffine, afin d'éviter la prodnc- 
tion d'une niousse abondante, 

Jusqu'ici, on n'a pas  eu recours à l 'hypochlorite de chaux pour 
la préparation de I 'oxyghe ,  mais il est permis de supposer que 
ce procklé de fabrication entrera prochainement dans la pra- 
tique, at.t,f>ndii que ,  depuis le dr!\~loppeinent des nii.thodes élec- 
trol~tiqiies, qu'on applique à lü préparation de la soude caiisti- 
que, on obtient de  grandes qiiantités d'hypochlorite de  chaux,  
dont le pr ix est drwenu insigniliant. 

Industriellement, on peut produire le d6gagement d ' o x y g h e  
en substituant au chlornre de cobalt un mélange de sulfate [le 
ciiivre ct de sulfate de  fer, qui  serait moins coûtcux;  avec 
100 kilos d'un hypochlorite t i t rant  38 p. 200 de chlore actif, or1 
obtiendrait un dégagement de 6.OUO litrcs d'oxygène. 

Le prot:bdk consisterîiit à introrluirr, dans un  r k i p i e n t  iiiiini 
d'ou tube abducteur une bouillie préparée en ciClayant par  tritu- 
ration 100 parties dfhypor:hloritede chaux avec 350 parties d'eau ; 
on  ajouterait ensuite u n  mélange de  1 5  parties de sulfate de  fer 
et de 3 parties de  sulfate do cuivre dissous dans  50 parties d'eau ; 
on ferait passer le p z  dans un lait  de  chaux,  afin de le  débar- 
riisser des traccs d'acide hypochloreux niécaniqueiiient entraîne. 
L'oxygèrie ainsi obtenu est p u r  si l'appareil a été totalement 
purgé d'air. 

miiiplnl de 1'lnpdi.osnlfite sotlioo-zinciqoe en ana- 
lyse. - M. LABAT (Bulletin de la Societéde phnrmncie de Homieaux 
de juin 2906). - L'acide hydiosulfureux et ses sels posstdent [les 
propric'tés rédiictrices qu i  peuvent Ptre utilis6es en analyse chi- 
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i n i q u d l s  peuvent servir coinine réactifs de certains int?taux, 
ri~taiiiirierit I':irgerit, le  rriercure e l  le cuivre. 

Le sel sorlico-zincique qu'emploie JI. Lxbnt est préparé de la 
nianiEre suivante : on prend 2 g r .  de grenaille de zinc très pur, 
qu'on met dans un  tube avec 5 cc. desolution de bisulfite de soude 
à 36 4UU Uaurni., e t  I'on plonge le tube dans 1'e;tu froide, en agi- 
tant  Au bout de  cinq minutes, le liquide surr iagemt peut être 
ernplog6 comme rénctif. 

~ ' l i ~ d r o s u l f i t e  sodico-zincique doil Ctre prEparé externporarid- 
ment ; c'est assurément u n  in~onvé~nien t ,  mais il faut reconnaître 
que sa  préparation est très simple. 

La solution à essayer doit ~ t r e  neutre ou ammoni:icale ; si l'an 
opérait en milieu acide, l 'hydrosulfite sodico-zinciquc serait 
détruit avec dégagement d'anhydride sulfureux et  dépbt de  
soufre. 

Pour  npkrer la rkaction, on prend 1 h 2cc. de la solutiori à 
essayer, à l ique l le  on ajoute 4 à gouttes de réactif. Uans le cas 
du cuivre. si la concentration n'est pas supérieure à l gr. de 
metal pour 1.000, la solution du métal doit 6tre portée ,l. I'ebul- 
lition avant  I'arhlition du réactif. Le réactif donne un  précipité 
noir  avec l'argent, gr is  avec le  rriercure, rouge foncé avec le 
c i i i v r ~ .  Dans les soliitions de cuivre trks diluées, le prkipité 
rouge peut étre rernplacé.par un trouble jaunâtre, qui s'affaiblit 
avec l'alraiblisserrient d e  la concentratio~i de la liqueur. On n'ob- 
serve plus de  coloration lorsque le  liquide ne contient plus qu'un 
millième de cuivre. En milieu ammoniacal,  les sels de cuivre 
semblent plus sensibles à l'action d u  réactif. 

E n  comparant le trouble que provoque le réactif avec le trou- 
ble produit dans des solutions d e  concentration connue, on peut 
doser quantitativement le cuivre, l 'argent e t  le mercure. 

Nonveau procédé d'obtention des cristanr d'hé- 
mine. - RIM. ShR1)A et CAFE'AKT (Comptes rendus de l'Acadé- 
mie des sciencrs di1 23 j i i i l l~ t  IYM). - M. Antonio Lecha-Marzo 
(de Valladolid) a proposC, pour  le  diagnostic des taches de sana, 
un  riouveau prorédé consistant à traiter ces taches par  une solu- 
tion d'iode, puis par  la pyridirie et le siilfiire d'ammonium. Ce 
procédé ne réussisiant pas constamment, MM. Sarda et Caffart 
l 'ont amélioré en reriip1:~çnnt I'iotlc par  le chlore ou le brome. 
Voici c:ornmml. ils opèrent, : nn dhposr, su r  une l u n e  porte-ohjet 
une goutte d'une solution sanguine récente ou trncienne, étendue - 
o u  coriceritrée, qu'or1 évapore leriteriicwt B urie douce ckialeur; or1 
 joute successivemr:nt une gout te  d'eau chlorée, une goutte de 
pyridine et urie goutte de sulfure d'animonium, et I'on recouvre 
d'une lamelle couvre-ob,jct ; on voit, sans nouvelle évaporation, 
iivec un  grossissement de  500 diainhtres, de rionibreux cristaux 
de ch lorohhnt i r i e  sous forme de bâtonnets taritht isolés, tantdt 
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+yo11p6sen croix, eri V ou en X,qiielquefois en étoiles, d'une cou 
leur allant du rouge-brun au  rouge vif. Eii r r i h e  terrips que ces 
cristaux, on eri voit ciri riombre variable qiii, groiip6i; r n  6toiles, 
en 6pis ou en pinccaiix! sont colorés en roiiçc? trcs iriterise ct con- 
stitués par  tle 11h6mochroino~I'nti. 

Ainsi, l'hCinoglol)ine, sous 1'influenc:e r ie  lu pyritiiric ct (111 siil- - - 

furc d'ariiiuoriiuiri. se Irarisfornie en hématine alcaline, ~ u i s  eri 
, t 

hkrni~tine rktluitc ou hFiiiochrorriogéiie, qiii, uriic: :L I'ticirle chlo- 
rhydrique de  l'eau ctilor6e, dorme d o  ln chloiohématine. Uri 
excès de sulfure d'aiiirrioriiurri favorise la protluctiori des c:ristiiiix 
rl'hérnochromo,' melle. 

11 faut se hgter  de placer la lariidle couvre-oL)jet,: car il se 
forme rapidement une p,illicule jiiunbtre de cr is taux d c  soufre. 
qui génent l'cxamcn dc la préparation. 
MM. Snrda et CatTart ont obtenu de bons résultats avec des 

taches datant  de p l u s i ~ u r s  annkes. Leur  procAd6 rkussit aussi 
avec des taches de roiiille coritennnt une  faible quantité de  sang;  
uri  oblierit, [laris ce cas, iiu rriilieu des particul& de  rouille, de 
noinbreux cristaux de chlorohérnatine, dont la couleur rouge vif 
tranche sur  le foritl soriibre de la préparation. 

Le srul defaut de  ce pi-océclé, c'est que les cristaux ne se con- 
scrverit pas longtemps h l 'air l ibre;  on rmiétlici h cet inconvé- 
nient enscel lant  les priiparations au  bniirnc du  Canada. 

En dkfinitive,ceprocéd6 c:st d e  beaucoup préfkrable au procéd6 
classiqiir:. 

Reclierclie d m  chlrrahriiic t l ~ n s  I'iiimium. - J I .  31- 
CIAUX (./ournnl d e  pi~nrmtrcie et de  chimie rlu 16 juillet 1906). - 
Cerlnins auteurs attrihucrit au chloroforrne In réduction qu'on 
ohserve eri traitarit pa r  la liqiieiir de Fr:hling l'urine de peraonncs 
o u  c1':mirrinux sci~iiriis B l'nnestliésic chlornfi~riniqiir: ; d'autres 
estiiii~ril qile la récliicticin est due ü. des produits de tiarisforiiin- 
tion du chloroforrne d m s  l'organisme. 

M .  Kicloux, ayirrit s a  disposition un  procédé simple, rapide 
et exact pour doser le chloroforme dans les liquides de l'orga- 
nisnie ( l ) ,  :L fait  des recherches s u r  l 'urine de chiens anesthésiés 
par le chloroforme. II a constaté que ,  aussi longtemps que dure  
l'anesthésie, deux heures et plus, la quantité de  chloroforme qu i  
passe dans l'urine est trks faible (6  à 8 niilligr. p a r  100 cc. 
d'urine). 

14m jiiirncs rl'mnïs eaiiscrvés ( J o i ~ ~ n t c l  des p~yz t i c i o~s  d u  
14 juillet 1906). - Les jaunes d'œufs conserv15s constituent u n  
dnnçw pour I'alirneritixtion, ainsi que le prouvrnt  les norn1)reux 
i~cciderits d'intoxication causés par  des pitisseries ; d e  plus, ils 

(1) Voir Atmales de chimie analytique, 19C6. p. 144. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nécessitent une manipulation qui n'cst pas sans inconvénients 
pour les voisins, en raison de l'odeur naus6;ihoride qu'ils r6pan- 
dent.  Corniiie il ressort des analyses fi1it.e~ p a r  le 1,ahoratoire 
municipal de  Paris qu'unegriiride qiiiintité de j;iuncis d'œufs, plus 
ou rrioi~is corisrrvés, entre dans l'alirricritation, le Conseil tl'hy- 
gièrie et de salubrité du  département d e  la Seine a chargé une 
Coninlission composée de MM. IAaverari. Parizot. Chatin, Jung- 
fleisch et IIanriot de celte étude. Le rapporteur ,  RI. lJarizot, s'est 
exprimé ainsi : (( II est urgent  de prondre des iriesures rigoureu- 
u ses pour que, à aucun moment et  sous aucun prétexte, les jau- 
u nes d'œiifs de n'importe quelle provenance, conservés au 
u moyen d'antiseptiques quelconques, ne puissent pas entrer 
K dans l 'alimentatio~i.  

u Pour  obtenir ce résultat,  l a  Coinmission propose de prendre 
(( les résolutions suivarites : 

u l o  Rcnouveler le  vœu émis tcndant au c1:isçement du com- 
u merce en gros des jaunes d'œufs coriserv6s à. I'aidc d'antisep- 
u t , iques  et destinés k l 'industrie dans la catégorie des etablisse- 
K ments d;i.ngereiix, insalubres ou incominotles, 3 e  classr 
u (incoiriiiiodité pour le voisinage) ; 

« So Obliger les iridustriels qui  font le coirirrierw de jaunes 
K d'œufs conservés an moyen d'aritiseptiques k apposer sur les 
« récipients de grandes étiquettes trAs visililes, indiquant nette- 
g ruent la destination exclusivement industrielle du produit, afiri 
c d'éviter toute confusion ; 

u 3"Interdire absolument de faire, d a n s  le mérne local, le 
u cnriinierce des jaunes rl'miifs conservés et celui des  œufs frais 
ar ou comestibles destinés l'nlimenlalion ; 

u 4.O Interdire absolument à tous les établissements fabriquant 
u ou vendant des  matières alimentaires de détenir chez eux des 
« jaunes d'ceufs conservés It l 'aide d'antiseptiques. n 

Ces conclusions ont  été adoptees par  le Conseil d'hygiène. 

Dosage de l'acide arlqne. -31. ~ ~ ~ 1 l . l ~  (Journal dephar- 
niacie et de chimie du  l e i  juin 1906). - On prend 1 3 5 ~ .  d'urine, 
B laquelle on  ajoute 1 gr .  tlc carbonate de solide anhydre, qu i  
prkcipite les phosphates terreux ; on filtre ; on prend 100 cc. 
du filtratnrn, qu'on addit.ionne de  35 cc. d'une solution de 50 gr. 
de nitrate d'ammoniaque dans la quantité d'eau nécessaire pour 
faire 100 cc.; o r iyoute  ensuite 5 cc. d'aainioriiaque, et l'on aban- 
donne jusqu'au lenderiiain ; l'acide urique est alors précipité A 
l'état d'iiratr: d'ainirioniaque ; on filtre, en ayant  soin de détacher 
les parties d u  pri.cipit6 qui Zdhèrent iiux parois du vase et en 
lavant ce vase avec une solution contenant I O  p .  200 de niti,ritc 
rl'nmriloniaque et 1 p.  100 d'ammoriiiiqiie; on lave le filtre r:t le 
précipité avec cette rnèrrie solution ; on fiiit tornber le prPripité 
dans un flacon d'I1:rleniiieyer avec i00 cc. envii~on d'eau projetée 
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par une fiole ;L j r t ;  au liquide tr,ciuhle ai114 olitenii, on a,joute 
40 cc. de S04J12 nu 113'; on chaiilk k 500, et l'on ajoute, a u  rnoycri 
d'une burette de Mohr et eri :rgit,:lrit, une solulion titrée de per- 
~ii;~rigiinnti: de potassc h 1gr.50 p a r  litre, J u s r ~ u ' ~  color a t .  ion 
rose. Le nonibrc (le cc. da cette solution, iriultiplié par  0,0035G, 
indique I;i quantité d'acide urique contcnii dans 11:s 100 cc. rl'u- 
riiie. 

Cette méthode peut étre appliquée a u x  urines albumineuses. 
Lorsque l'urine laisse deposer des cristaux d'acide urique, on 
doit 1 : ~  chaiifkr a m r i t  d'ajouter le ci1rbonatt:dc sonde, de mimiere 
h dissoudre ces cristaux. 

- -. - 

REVUE DES PUBLICATIONS 

Dosage volumétrlqae du fer ct de l'&tain nm meyen 
dii cliloi*ore stanueom. - 31. C. ZEXGELIS (Zeifsch. f .  
analyt. Chernie, 1903, p. 224).- L'auteur emploie cornnie indica- 
teur un  scl d c  inolybdSne. Ce sel est facileincnt réduit à 1'6tat de  
bleu de m o l y b d h e  par  le chlorure stanrieux e! le chlorure de  
cuivre. 

La formation de ce bleu est tellement sensible, qu'on peut 
dkeler  0.000002 de chlorure slanneux. On ooère de  la riiani?re 
suivante : on traite la solution de perchlorure d e  fer à essayer 
par SnC12, e l  l'on fait  bouillir jiisqu'à ce que la coloration de la 
solution ai t  disparu ; dans une petite c;tGule en porcelaine, on 
riiet une goutte (le la solution molybdique, e t  l'on ajoute une S 
deux gouttes de la solution qu'on titre avec SnC12. S'il se  forme 
une belle colorntion bleue, la reactiori est terminée ; sinon, il 
fxut ajouter ?i nouveau du SnC1" faire de  nouveau honillir e t  
rfipéter le m h e  essai avec la solution niolybdique. 

Ceprocérli: peut aussi servir pour doser SnC12 en partant  d 'une 
solution de perckilorure de  fer connue et  e n  mettant u n  Nger 
excEs de ce dernier.  L'excès de sel de  fer est determiné par  une 
solutiori titrée de  SnCle e t  en présence de la solution molgb- 
dique. 

Pour prkpürer In solution molybdique, on dissout 2 gr.  d'acide 
riioly1)diqiie dims une soliition étendue de soude; on ajoute IICl en 
léger excés, e t  l'on amène & 200 cc . .  La liqueur molybdique ordi- 
iiaire, qui  est une solutiori de rriolybd:ite d'airiirioriiaque dans un  
excès dlAzOVII, est réduite par  SnClQeulement lorsqu'elle est 
fraichcinent préparée, inais on peut employer cette liqueur iii6ine 
ancienne en ajoutant des traces de  sel de  phosphore ou  d'arse- 
nic, mais non d'un sel d'antimoine. 

L. G. 
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HC~ctioos comparées den trois acidcs pliospliorl- 
quen. -MM. C.  I\I~KOI,L) et G .  \VERNElt (The Analyst, 1906, 
p. 93). - Les auteurs ont essayk to i i t e s  Ics réactions t l h i t e s  
dans les traités de chimie arinlj-lique pour  distinguer critre eux 
les trois acides phosptioriqiies, et ils ont reconnu q u e ,  dans les 

l réx t io r i s  i~idiquées, il n'en existe qii'un petit rioiiibi~e qui soient 
recoiiimaritlnbles. 11s ont repris une nouvelle série d'expkriences 
avec les sels alcalins de  ces acides, et les principaux résultats 
qu'ils ont obtenus sont consignés dans le tablcnu suivant : 

Chlorure de ba  
ryurri . . . . . 

Ctilorure de cal 
c i u i n . .  . . . .  

Acide 
rn6laphosphoriqne RBactifs 

Sulfate d e  magne 
sie . . . . . . . . 

Liqueiir magné 
sicnrie . . . . . 

Acide 
orthophosphoriqiie 

Sulfate d'alumine 

Acide 
pyrophosphnrique 

Sulfate de c t ~ i ô m e  

Précipite blanc. - 
Soluble dans un 
P X C ~ S  de mklap1io.i. 
phato alcalin ; inso- 
luble dans I'acide 
aci!tique et dans le 
chlorure d'animo- 
D ~ U I I I .  

Precipitb blanc. - 
Soluble daiis un 
exces d e  melaphw 
phate ; insuluble 
daris l'acide acéti. 
que,. insi~liitilr dans 
le chlorure d'am- 
moniurri. 

l'récipilé blanc. - So- 
luble dans un excés 
de  riiétaphuspliate 
et dans iin excès 
du réaclif; inso- 
luble dans l'acide 
acétique. 

Prbcipite blanc. - In- 
soluble dans u n  e x -  
ci:s rie fiiiusptiatc 
alcalin ; s o l u  b l e 
daiis I'acide accli- 
que; soluble dans 
le cliloriire d'arii- 
~ I I I I ~ I I U I I I .  

Pricilxtc blanc. - In- 
soluble ilans un ex- 
cCs de hospliatc ; 
soluble Sans I'acide 
at:Gtique : soluble 
dans beaucoup de 
crilorure d'aiiimo- 
nium. 

Prkcipite hlanc flo- 
coniiuux. - Inso- 
luble dans lin excès 
de pliosphale et 
dans un exces du 
ri'artif ; s o l u  h l F 

dans l'acide acéti- 

l'récipilé blanc. - Ln- 
soluble dans u n  ex- 
ces de  pyroptios- 
phate alcalin ; inqo- 
luble dans  l'acide 
;iceliqiic ; irisoluble 
ddns le cbloriirc 
d ' a ~ n n ~ c r ~ ~ u r ~ i .  

Pri!cipitd blaiic. - 
I)ifficileincnt solu- 
ble daris un excès 
de pyrophosphate ; 
soluble dans l'acide 
acdtique : insoluble 
dans le chlorure 
d'arnnionium. 

I'recipite blanc. - So- 
Iiiblc daris un exces 
de pyrophosphate ; 
soluble dans l'acide 
ùcétiqiie ; insoluble 
dans le chlorure 
d ammonium. 

qnc. 
l'rbcipite blanc cris. 

taIlin. - Insoluble 
daiis u n  excès du 
pliospliate ct  dans 
Ir. rracl.if; rapide- 
ment soliible dans 
l'acide acetique. 

Précipité blanc. - So- 
luble dans un  exces 
dc pliosp11atc e t  
dans l'acide ackti- 
que. 

l'rdcipite verdàtre. - 
Insuluble dans un 
e x c h  de phosphaie: 
soluble dans l'acide 
acbtique. 

tJrécj1iit<; blanc. - 
Soluble dans un 
excès de pyrophos- 
phatt: et d e  rédctif,  
soluble daris I'aciilc 
aceiique ; dans les 
solutions diludes, le 
precipité est sculc- 
nient formé aprbs 
cliauffage. 

L'rccipitd blanc. - So- 
luble dans un excès 

d e  pyrophosphate ; 
insoluble daris l'a 

I'r6cipit6 blanc. - 
Soluble dans un 
excès de rrielaphos- 
phate ; insoluble 
dans un excis de  
rikwtif i:t daris I'a- 
cide acdtique. 

PrCcipitA blanc. - 
Soliible dans un 
exces de rubtaphos- 
ptiate ; insoluble 

Précipite blanc sale 
- Irisoluble dons 
un exces de pyro- 
phosphate et dans 
l'acide acktiqiie. 

cirie acétique. 1 dans l'acide acili- 
ni1 i l  
-1 .- -.. 

F r ,  cipité blanc sale. 
- Soluble dans un 
excès de mktaphos- 
ptiate ; insoluble 
dans l'acide ackti- 
que. 
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Sulfate terreur . . 

Chlorure ferrique. 

Sulfalc de iiian- 
ganèse. . . . . . 

Sulfate de zinc 

Nitrale de cobalt.  

Ni t ra te  d'urane 
( U O r ~ ( A r O ~ ~ ! ~  . . . 

Nilrate d'argent . 

N i t r a t e  m e r c u -  
reux . . . . . . . 

Chlorure rnercu. 
rique. . . . . . . 

Acide 
orlhophusphorique 

Précipite verl. - Iri- 
soluble d m s  un 
i:xci.s d e  phosphate. 

Prbcipil6 jaune. - In- 
soluble dans un 
ext:i:s J P  [)l~uspliatt:; 
soluble dan,  HC1. 

t'rixipi té blanc. - In- 
soluble dans u n  ex- 
cés de pliuspliate ; 
la prksencede beau- 
coup d e  pyropbos- 
phalc cri~ptctie le 
prrcipilc. 

l'rkcipiti: hlanr .  -- In- 
soluble dans un 
exces de phosphate; 
aoiiibie dans Azt1.I 
et. dans I'aciile ac9- 
lique; le metaphos- 
pliate n'errip4che 
pas le  preci~iitc. 

Prècipitk bleu. - In- 
soluble dans un 
exces r i t !  p1iosph:ite; 
soluble dans l'acide 
ac6tiquc. 

I1r9cipit8 blaric-ver- 
d i t r e .  - Insoluble 
dans u n  ex& de 
p h o s p h a t ~  ; soluble 
dans I'acitie ackli- 
que. 

L'rikipité jaune. - 
I r i io lub l~  d,iris i i r i  

eici;i d e  phosphate. 
Pi~Ccipilu jaune.  - 

Insoluble dans u n  
e x c h  d e  pliosphate; 
soluble dcins Az03H 
et AzFlS. 

Prrcipité bl;inc. - Io -  
soluble dans un 
e x d s  de phosphate: 
solublt: dans KU13 
cl Az03H;  sciliible 
dans HCI dilu* e t  
chaud ;  soluble dans 
btaucoup d'acide 
tartrique. 

Préripité blanc-jaii- 
nstre. - Insoliible 
dans un exces d e  
pliospliate ; solublt? 
dans AzWlI . 

L'recipité jaune irnrné- 
diat .  - Dans les 
solulions ccincen- 
trees, trouble jaune 
et  précipite violet- 
rouge foncé après 
quelques heures. 

Acide 
pyrophosphorique 

Acide 
métaphosphorique 

récipité blanc. - So- 
luble dans un excès 
(Io pyrophosphote. 

rccipitc blanc, dilfi- 
cilenient s o l u  bl e 
daris uri excès ilt: 
pvrophosphate; so- 
liibli? daris HCI. 

réripité blanc. - 
I)iflicilernerit solu- 
ble dans iiri cixrBs 
d e  pyrophosphate. 

récipité blanc. - So- 
luble dans un exc&s 
d e  pyrophospliatc ; 
soluble dans AzHs ; 
insoluble dans I'a- 
cida acetique ; le 
ri1 b t a p h o s p h a t t !  
n'eiiipi)ctio pas le 
~ P C C I J J I ~ O .  

récipité rose. - So- 
liible diins un excbs 
de pyrophosphate ; 
insoluble dans  l'a- 
cide aciitiqiie. 

récipite vcrdktre. - 
Soluble dans un 
B X I : ~ ~  de pyrophos- 
phate ; soluble rlans 
l'acide acetique. 

ri~çipiti. Iilanc. - So- 
I u b e  dan. un e\cbs 
d i !  pyr~ipliuspliate 

r,,cipite bliinc. - In- 
stiluble dans  un 
exces de pvroplios. 
['hate ; soluble dans 
A z O q I  et AzHJ. 

recjpité blanc. - So- 
luble dans un exoes 
dc pyrnphosphaie, 
daris KOH, AzOJH, 
HC1 dilué et  chaud 
e t  diins beaucoup 
d'acide tarlrique. 

r6cipité blanc. -So- 
luble diiris un exces 
de pyrophosphate; 
soluble dans beau- 
coup d'AzOjH. 

ans Ics solutions 
concentrPes, t r ~ u b l c  
l l i  i O U , O l ?  
après rquelqoès nii- 
nutes. Linsiiite pre- 
cipite b r u n - r o u -  
geàtre. 

'récipith blanc. - 
Soluble dans un 
HX[:+S II(? I I I C I H ~ I ~ ~ I S -  
phale et  rlans bcau- 
coup d'HC1. 

'r8i:ipil.e blanc. - 
Ilapidcrnent soluble 
dans iiri (:x(:i's de 
~nè t~ iphospha te .  

'réciliitd rose. - So- 
luhle dans uii e \cks 
d e  ni<!tapliosphnte ; 
insoluble dans I'a- 
cide acetiqiie. 

'i.b,,iliit8 blanc. - So- 
luble dan-  un excès 
dc I I I ~ ~ A [ I ~ I I J S [ J ~ I ~ ~ I : .  

'r6cipilé bl.inc. - So- 
Iiible daris un eu#.& 
de iiiétaphosphüte : 
soluble ddns AzOJII 
et AzH3.  

'rici pile blanc.- do- 
Iuble dans un excès 
de iiiétaphosphate. 
d,ins KOH, AzOJH 
et dans  HCl diliié e t  
chaud : insoluble 
dans l'acide tarlri- 
que. 

'récipité blanc.- So- 
luble dans un erc8s 
de rndtaphosphate : 
difficileiiient solu- 
ble dans A L O ~ H .  
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- 

Solulion hisniii- 
tliiqut? alcaline. 

SulDle de cuivre . 

Acide 
pyrophosphorique 

Précipité bleu-verdâ- 
tre. - Insoluble 
dans iin exci:s d e  
phosphate ; soluble 
dans l'aniriioniaqiir 
e t  dans l'acidc ace- 

Sulfate de  cad. 
mium . . . . .  . .  

I'rkcipilii blanc bleu& 
tre. - Soluble rlari! 
nn excds de pyro 
phosphate e t  dan! 
AzHJ . insoluble 
dans l'acide acéti 

t ique.  
11rCcipit6 blanc. - In 

soluble dans un 
excès de pliosphatc; 
soluble dans A z H T  
et dans  l'acide acé 
tiquu. 

que. 
Précipité blanc. - In 

soluble dàns  ur 
exci:s de pyroplios 
phlate. ; soluble dan! 
AzHQ ; inçolublt 
dans l'acide a c e t i ~  
que. 

Acide 
m&laphosphorique 

-- -- 

'recipiti blanc (aussi 
en présence d'ortho 
ou d e  pyrophos- 
phste). - Soluble 
dans un excés d e  
irii:taphosphate. 

l'récipiti? blanc. - So- 
luble dans un exccs 
de  mbtaphosphale ; 
soliible rlani A z I l J  ; 
insoluble dans l'a- 
cide acetique. 

Pour  la recherche d e  l'acide nic!t,;~phosphoriqiie e n  prEsence 
d e s  deux antres itcides, les auteurs consit1i:rerit les rkactions avec 
la solutiori de  liisrriutli e t  avec la solutioii de col):lltarnirie comme 
t r h  car:lctéristiques. Cc dernier réactif est pr6p:iré par mmélange 
d'égiilrs pwties  d'une solution d'un sel colialleux avec une solu- 
tion d'un sel d'arnnioniaque, puis agit:int, le rriélnnge jusqu'k ce 
q u d a  solution soit manifestement brunâtre .  Ce rkactif donne 
u n  précipité jaune-briin avec un métaphosphate, iri6rne lorsque 
celui-ci se trouve h 1'kt;tt de tr;~r.i:s d;ms un  ortho ou u n  pyrophos- 
phate .  L'acide pyrophosphoriq ue, en présence des autres acides, 
est le rriieux identifié p a r  les rkactions que donne le sulfate de 
cuivre ou de zinc en solution acktique. 

H .  C .  

Nouvelle niélhocle systéinlitique d'wnalyne qoali- 
tacive, compren~nt toiis les éléiiieiits niétfllliqoes 
(Suite) ( 1 ) .  - hl. A R T H C R  A .  NOYES (Ckenzicnl ~yezcs, 2906, p. 137). 
- P i w é d é  6. - Le résidu insoluble dans hzO3l-I (P. 5) est traité 
dans une capsule de  platine par 5 ou 10cc. d'acide fluorhydrique 
conrcritré; le riiélari~e cst chauffé a u  bain-mnrieperidant 5 riiinu- 
t ~ s  ; 011 diliir. avec25cc:. tl'cnii frnitle; on dtki i r i t~ la solution sur 
uri filtre plar:6 tltiris un  entonnoir d e  verre  critliiit tlc Inraffine ; on 
lave le rbsitlii et le filtre qui le siipporte iiussi soigrieuseinerit que 
possible ; ln solution c ï t  recueillie dans une secoride capsule eri 
platiric. (Ilésidu, P. 7 ;  solution, 1'. 31). 

(1) \'air Annales de chimie analytique, 1906, p. 302.  
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Yotes. - 1. HF1 dissout la silice et tous les oxydes du  groupe 
du niobium et  du  tungstiirie, excepté l '&tain, lorsque ce dernier 
se trouve en quaritité importante ; néaniiioiris, celui-ci se dissout 
lorsqu'on dilue la solution avec d e  l'eau froide. Toutes les sub-  
starices norrirnC.es en P. 5, N. 3 passcirit en solution clans JIF1, ù 
l'exception de  Thl i lq r t  lh"l'W)', drx Bi20"(dans la proportion 
d'environ 6rriilligr.) et Sn3(1'04)A, lorsque celui-ci est en quantit.6 
considérable. 

2. I x  résidu irisolutile dans lIFl peut Stre constitué par  urie ou 
plusieurs des substances suivantes : I % S 0 4 ,  IJaSOL1 SrSO\, Il$, 
310Se nat i f ;  IInO" PhOe, M W ,  Cr203, Fe2Çr20' (chrorriite), Sn02  
uu TiOZ, ces derniers compos6s natifs ou calciriés ; AgC1, IliFI3, 
ThF1" le bleu de l'russe, Sn3il'Oi)4, 1'h"(I>096, certains silicatc:~ 
jcoiiiiiie la cyanite, I'andiilousite, la tourmaline, le béryl, le zir- 
con, la topaze), le S ,  C, SiC.Le résidu insoluble peut  étre consti- 
tue aussi par  des nifitaux : A i l ,  I)t, I r ;  Eh, H.ii ou Os, p a r  quel- 
ques alliages de  ceux-ci ou certains alliiiges de  fer (corurrie le fer- 
rochrorne ou le ferrosiliciurri). 

3. E n  dehors des norribreuscs exceptions nommées plus hau t ,  
de nombreux corripos6s, comprenant urie infinité de  silicates, 
peuvent étro décornposés p a r  le traitement indiquc! dans ce 
procédé. 

P1.oçéde 7. - Au résidu insoluble dans  11li1 (P. 6)  on ajoute 
1 k c .  d'lIC1 (2,20), e t  l'on fait hoiiillir pendant 5 niinutes ; nn 
ajoute alors IOcc. d'eau, e t  le mélanae est de nouveau porté à 
1'6bullitiori ; on décante la solution encore chaude s u r  un  filtre 
s'il y a un  résidu. (Si I'on n'est pas  certain que HCI a dissous 
quelque chose, on  évapore la solution à siccité pour s'en assurer). 
Si le résidu a été dissous dans une proportion considérable, triais 
non complètement, on le fait bouillir avec des proportions suc- 
cessives d'[ICI (1,20) aussi longtemps qu'il parait  se dissoudre 
queiq~lc chose, diluant et décantant chaque fois comme il a 6té 
indiqué. Au résidu ainsi traité on ajoute 3cc. d 'hz03iI  (1,42) et  
10cc. d'llC1 (2,20), et I'on chauffe au  hnin-niarie pendant 5 minu- 
tes ou plus longtemps si cela. est riécess;tire ; on dilue avec un  
égal volunie d'eau ; on fillre e t  on lave le rksidu s u r  le  r n h e  
filtre que plus haut ,  en réunissant les solutions chlorhydriques et 
celles ohtenues m e c  l'eau régale; on sépare le résidu du  filtre, 
en l'inciri6rant si cela est nécessaire (Késidu, P. 8 ;  solution 
P. i 7 ) .  

Kotes. -- 1. Lles suhstonces nomrilées en P. 6, IV. 2,  lesquelles 
pcuverit constituer un  résidu non décon~posable, il a été reconnu 
que I'IN)', SrSOL, I\lnO%t PbW peuvent se dissoudre complète- 
ment dalis 30cc. d'lIC1 (1 ,20)  au bout de 5 minutes d'C.liiillition, 
iriémc lorsque l a  proportion de  ces élérrients est de 500 riiilliçr., 
et ils restent en solution par l'addition de 20cc, d'eau bouillante. 
Lc ii&irie fait est vrai avec AgCl fondu, lorsque ce dernier se  
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trouve dans  la proportion de  200 milligr. ,  et aussi avec llitSOL 
(20 milligr.). Le Sn"(1'0')4 se dissout en grande proportion. 

S. P a r  le traiterrient avec I'eau rcgale, IIgS, Au et P t  (escepti 
cert,ains alliages des mktiiiix du  pliit,ine) sont missi campl~t.enient 
dissous. 

3 .  Les cas pour lesquels une fusion doit être faite est relative- 
ment rare. L ~ S  substances pour lesquelles cette opération serait 
nécessaire sont indiquées en 1'. 8, ru'. 2 et 2 .  

Procide'8. - Si le rPsidu insoluble clans I'eau régale (P. 7) 
n'est pas une  substance métallique et  s'il consiste en un silicate 
ou en BaS05 ou si l'on n'a aucune indication s u r  sa nature, on 
doit le fondre avec Na2(:03, cornme il scira dit  en P. 9. 

Si le résidu consiste en u n  oxyde métallique, fluorure ou phos- 
~ ~ h n t e ,  il doit 6 t r e  fondu avec K3S20i, comme il sera indiqué en 
P. 20. 

Si le résidu est métallique, on doit le fondre arec Na20?, coinme 
il sera décrit en P. 13. 

1C'ole.s. - 1. Les substances importanles qui  reslent insolubles 
dans HP1, HC1 et I'eau régale sont : UaSOi, certains silicates, 
ThFIS, les cornposés natifs oii cirlcinCs suivants:  A1203, Ti02, 
%rO" Si02. la moniizik et. Sn02. P a r  fiisioii avec rV;i2C03. les 
silicates et RaSOL sont i;lpidernt:rit corivertis en corriposCs solii- 
hles. Tous lm autres, h l'exception de Sn02 ,  se  dissolvent dans 
SO'Ile dilué après fusion avec K"W7;  SnOQst mieux attaqué 
piir fusion avec un rnklange de K a P C 0 3  et  do soufre. 

2 .  Les suhstarices qui  peuvent consti1ut:r un  résidu non iiiétnl- 
l ique,  mais coloré en noir,  sont,: In chroiiii1.e (Ii'cCrLO"), Ic gril- 

phite ou charbon (C) ,  le c;trboraritlum (Si(;), In. riiolyhdinite 
(RIOS" et le bleu d e  Prusse ( F e ~ F e C ~ A z ~ ) 3 ) .  

l in  rksiclu rnéti~lliqiie pourrait $tre consi.it uti pili. des alliages rlr 
fer comme le feriosiliciuiii ou 11: ferroclii~oirie, ou p i ~ r  du phtine 
rnétnllique ou ses alliages La plupart  de  ces substances exigent 
une fusion avec u n  fliix oxydnrit. et le NaW2 peut &tri! einploy! . ~ 

dans  ce but, d'urie façon ~ é n k r a l e ;  cepcntliirit le mElange cal-lio- 
nilte de soude et nitra te de potasse peut t t re  pi.éf6r.é dans 1)c;iii- 
coup de cas, sur tout  lorsque le platine ou Ics iii6t;tux qui l'ac- 
conipagncnt ne son1 pas présents. 

Y~,oci.dé 9. - I,e résidu (P. 8) r:st mdlangé diins un creuset de 
platine avec 10 fois son poids de  ?i'aPC03 arihydre; on couvre 
celui-ci, et l'on porte au  rouge blanc avec u n  etinlunieau peridniit 
30 minutes ; dans la  masse liquide, on dispose iin fil de  platine 
iisscz long e t  fort, terrniriC: k sa p:irtic: iriférieiire pxr uiiecoitr1)ure 
Iiorizontdc, puis on  laisse refroidir coiiiplèterrient, en réchauf- 
f'iint l t  creuset de fayon h filire fondre siiriÏ~lenierit Ics bords rie la 
masse solidifii'c: ; on retire cclle-ci du crcuset a w c  l'aide du f i l  rie 
platine ; la iiiiLsst: fondue est mise en disestion sur  un bain-ilinrie 
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arec 50cc. d'eau jusqii'h complète désint6gration ; on filtre e t  on 
lave l'insoluble (ItCsidu, 1'. 10 ; solution, 1'. 11) .  

Note - 1. Si la inasse f'onduc n'est pas enlevée d u  creuset 
comme i l  a kt6 iridiqut!, son ;it,taqiie par  I'eiiii chitiide est t,ri:s 
leil te. 

Procède' 10. - Le résidu insoluble p i m e n a n t  de I ' a t t q i i e  p a r  
I'eau de l a  masse fondue (P. 9) est traité p a r  5cc. d'I1Cl (2,22) 
pendant 5 rriinutes, puis  on ajoute 23:cc. d'eau chaude;  on filtre 
et on lave le résidu (RCsidu, P. 12 ; solution, P. 71). 

R o t e .  - 1. L a  solution chlorhydrique obtenue par  ce procédé 
cst prkipit.be par  1'hydroghe~sulfiirC (P. 71). 

Procidé  I I .  - La solution aqueuse de la masse fondue (P. 9) 
est acidifiée par  IICI, puis kvaporée B siccitb, et le résiclu est 
chauffë h 120; dans une-étuve une heure .  Le résidn ainsi 
tr;iitC: est mis k digérer avec 5cc. tl'lIC1 (1,12); on ajoute S5cc. 
d'eau; on filtre, et on 19ve le rksidu (llésidu, P. 6 ; solution, 
P. 71). 

Notes. - l .  La. soliil.ion de  l n  masse fondue est IvapnrCe avec 
HCI, et le r é ~ i d u  est chauffé à 120°, puis traité par  I1Cl pour 
s k p r e r  l;i silice. 

2. Si le rFsidu chaufyé à 12;On, puis trait6 par  RCl et  l 'eau se  
dissout, c'est qu'il n'y a pas de silice; l i ~  solution est traitSe par  
H'S. 

Procédé  12. - Si le caractère du  résidu insoluble dans l'eau 
régale (1'. 7) exige une  filsion a u  K W I 7  comme il est indiqué e n  
1'. 8. nii s'il reste encore d a n s  P. 2 0  lin insolii1)le dans IlCl, ces 
résidus sont prosjet& par  [lelites portions dans u n  creuset de pla- 
tine contenant 20 foi.; leur poids de  KeS207 fondu;  le creuset est 
recouvert et  porté a u  rouge pendant 20 minutes ; on laisse refroi- 
dir, puis on ajoute 2 hcc. de S O L H I  (1 ,84 )  ; on chauflé de nou- 
w i u ,  jusqu'k cc que la masse soit coinpl6tcrnent fluidifike ; après 
refroidissemcnt du  crcuset, on traite l a  niasse fondue par  30cc. 
d'eau ; la solution est tlknntke ; on ajoute ;iu résidu 5 10cc. d e  
SO'W (2:20) ; on pnr1.c # I'Ct~iillitinn ; on filtre et on lave I'irisolu- 
ble, qui est cnsuilt: trait6 suivant P. 20. Les filtralunis prove- 
nxnt d(:s trttiterrients successifs sont réuriis et ndditiori&s de  
2 soutt,es tl'HCI (1,12) ; on agite vigoureusement la solution pen- 
d m t  5 rninut.r:s avec 1 cc. environ d'argent précipite humide,  puis 
on fiilre. (Le précipit,é est rejeté ; le filtraturn est traité suivnnt 
1'. 71). 

Note s .  - 1. Les 2 ou 4cc. de SO"li%ont :youtks A la fin de ln 
fusion pour que l'nttaqiie de la masse fondue par  l'eau se fasse 
pliii: r;ipidemerit,, et  aussi pour que le titime soit maintenu en 
solution, de iiiPine que  les phosphates des terres rares, s i  l'on se . . 

trouve en présence j e  r i iona~ite .  Le résidu insoluble dans  l'eau 
est traité par  W H 2  (1,20) pour dissoudre les phosphates ou les 
sulfates doubles des terres rares comme (2K2SOs, Th(SOb)a. 
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2. Ln risidu irisoliihle peut c'trc constituB par  SiO?, qu'on priit 
r~ar:~cti:riser au  iiioyen d e  HICI, ou bien par  des sulfates des terres 
alcalines, lesquels seront traites suivant P. 20, ou hien eiic.oi,e p;lr 
des composés non d6coiiiposahles daris ccs conditions, des silicit- 
Ics par  e x i n p l e ,  ou de  la cnssitilrite. De serril~li~blcs résidus pour'- 
vont htre nttaqiiés p a r  le r.nrlion;itede sniitle $ 1'6l)iiIlition sui~i i i i t  
1'. 20 ou p a r  fusiori suiviirit P. 9 ou hieri par 1c iiii':liingix dl' 
&:L~C,O~  et S,  suivant P. 8, Y. 2 .  

3 .  La solution doit ètre agi t ie  avec t i c  l 'argenl précipiti: pour 
enlever le platine qui  provierit de l'attaque (111 crciuset p:ir le flux 
acide ; si I'on ne prenait pas celte prbxtutiori, 112S tlonncrtiit dans 
la solution un précipité, bien qu'aucuri 6lkrrient précipitable par 
ce rkactif ne  soit cont.t:nii dans  l 'khant i l lon primitif. 

Proc4 i  .13. - Si le résidii necessite iine fnsinn avec YitYP, 
corrirrie il est iritliqrié eri P. 8, or1 iritrwluit celui-ci, Iraité 1);11- 

l'eau r igale  (voir P. 7 ) ,  daris un  creuset de nickel contenant ligr. 
de  Na202 fondu ; on chauff'e le fond (lu creuse1 ü. la teriipératiire 
du rougc, de façon ii maintenir la rrinsse fluide pendant 20 minu- 
tes environ ; aprks rcfroidissenierit, on  p h c e  le creuset clans une 
capsule avec 50 cc. environ d'eau froide, e t ,  lorsque la réaction vio- 
l ~ n t e  qui se produit est ralniée, on cki;iuff'e Ikgèrement; o n  rince le 
cre~iset,  el la solution, airisi que I'inscilulile, sorit trarisvasésdiiris 
une fiole; on ajoute graduellerrient IICl (1,20), jusqu'ü. ce que le 
résidu noir de IVi30Q2F120 soit dissoiis, mais en maintenant la 
solution fi-oirle. Si celle-ci n'est pas coiriplCte, on  la décante, après 
avoir attendu pendant quelques instants la prkcipitation de I'iri- 
solul~lc ; on fait bouillir alors celui-ci avec IICl (1 ,SO) ; on r h n i t  
cette dernière soliitinii et I'insolii1)le q u i  peut cncore existcr al-ec 
In première solution décant6e. Tout& ces solutions rni'lan$tis 
surit trarisvasCc:s daris une fiole à. distiller de  'OOct:., qui possixle 
un  tube à dkgagement plongeant dans une  fiole d'Erlenineyer 
coritenant IOcc. tl'iirie solutiori k 5 p. 100 de iYi~Ol1; on fait bouil- 
l i r  In solution pendant 5 à 20 minutes, cri prenant soin quc Ic dis- 
tillatuin puisse se condenser; ou rcnipliice la solution de Na011 
contenant le produit distillé par  iine nouvelle solution de NaOll! 
e t  I'on distille de  riouveau perid;irit 5 riiiriules (I)islill:~turri, P. 1 4 ;  
solution résiduelle, P. 25). 

h'otes. - 1. Parmi  les cornposés qui peuvent se rencontrer 
dans  le résidu en question, les iri6taua du  platine et leurs 
alliages sont les plus rl~fficiles à. attiiquer par  SaYlz. Ils doivent 
être dans un état de  division extréme, ce qu'on obtient fncile- 
nient en Irs piilvFrisant d a n s  lin morl.ier d'acier. 20 ininutes de 
fusion avec le flux sont  suffisantes pour  obtenir une attique 
cornplite de 500 rnilligr. de  l'alliage le p l ~ i s  rksistant. 

2.  Comme le creuset de  nickel est attaqué par  le Nn;lO2, on ne 
doit pas prolonger I'iittaque pendarit t rop longteiiips. Les creu- 
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sets en argent et en platine sont aussi  furtenient attaqués, e t  ils 
ont I'incoriv6nient rl'btre coilteux. 

3. YaaW se trouve ilans le rorrirrierce dans  uri btat de uureté 
suffisrrrit ; il contient quelquefois lin peu de fer. 11 est n h s s n i r e  
de faire au  préalahla un  e s a i  à blnric deris le creuset de  nickcl, 
afin de se rendre compte de ses impurelés. 

4. Lorsqu'ori t r m t e l ; ~  iiiilsse fondue piir l'[:au, il se produit une 
rtaction extrémernerit vive avec déaiigeirierit d'oxygène, ilt i l  se 
tlPposc un  précipité noir de ?Ji30"HY), qui se dissont coinpl&t,e- 
ment aprhs addition d'HCl. 

5 .  L& produits résiiltarit de la fusion des substaiices rioiri- 
mées en P. 8, N.  2, avec: TitW2, et  a p r h  traitement par l'eau de 
la masse refroidie, donnent  : chrornite = FeSOQt ;Va'CrOb ; 
charbon = NaXCO" carboranrlutn, Xa2(;03 et Na2Si03 ; la rriolyh- 
dénite = h'a3M00' e t  RT:I~SO~ ; lc bleu de  Prusse = I"e203 et 
N a W ;  le fcrrosilicium ou le ferroctirorne = FeV3 et Na"Si03 
ou Na'CrOL ; le platine = xNa20.PtW3; l'iridium = z NitSO.lrOJ ; 
le rhodium = 111-10.1; (?) ; l'osiriiiiiii = N~L'OSO'(? ; le riithé- 
niiim = Na2RuO"?). Tous ces coiripos6s, à. l'exception de  
Pe303, z,UaW.Pt'O3, zI\'a20 I r03  et KhOx se dissolverit lors- 
qu'on traite la masse p a r  l'eau. NaeCrO' cornniuriique à ln. solu- 
tion une belle couleur jaune, N a 2 0 s 0 b n e  coloration jaune 
orangé et Sa"Llu05 une coloration rouge-orangé foncée. Tous 12s 
produits insolubles dans  l'eau se dissolvent par  addition d'I1CI k 
la solution ou en les c h a u t h n t  seuls avec HCI (1.20); cependant 
une part ie  de P t 0 .  2 H 2 0  peut rester insoluble lorsqu'il se 
t,roiive en graride quantité. l,e I't,e03. 21120 prorliiit par  I'act,ion tir, 
l'acide s u r  xNaQ. PtYPforrne une poudre lourde, jaun9tre, qui  
ue se dissout bien que dans 1ICI (1,20) chaud ou dans l'eau régale. 
Le zYao0.lrO3 se  dissout dans  l lCl  avec production d'une solu- 
tion hleu-noir. 

6.  La solution doit è t re  mairitenue froide duran t  la neutralisa- 
tiori, car,  sans cela, on perdrai t  une assez grande quantité d'os- 
rniuin à l'état de  OsOb, lequel se fornie lorsqu'on acidifie une  
solution de Na*0s05. Ln solution ne  doit pas étre nori plus  filtrée 
siir du papicr. car  i l  y aura i t  rPtiiirt,ion immkdintc: du S~L'IILUO~, 
avec fnrniation d'un dkp6t m i r .  

7 .  OsO%niis en liherté p a r  l'acirlification de  1;i solution distille 
très rapitlerrieril ; siL vapeur  a une odcur rappelant celle d u  chlore, 
et elle est très irritante pour  les yeux.  Le distillaturn posséde 
une couleur jaune lorsqu'il n'y a que  trks peu d'osmium ou une  
coloration orangé foncé lorsqu'il y en a beaucoup. 

8. Quoiqur, l'oxyde d e  ruthénium RuOL soit volatil, celui-ci n c  
SC forme pas lorsqu'on (;hiiuffe lit solution Na20havec lICl ; niais 
au contraire Nasl lu05 est réduit avec formation de It11Cl3, par  
c o n s h u e n t  aucune trace de ruthéniuni ne distille. 

!). Si l'osiriiurn se t m u w  dans lit siibsti~nce originitle sous la 
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forme d 'un sel, il peut ètre complktement volatilisé clans le pre- 
iiiier traitemerit avec A z O W  (P. I )  o u  piir I'évaporati~iri (P. 2 ou 
P. 3j, tous les coriiposés solubles de l'osmium se tixnsforrnimt eri 
OsOi lorsqu'on les chauffe avec Az0311. C'est pourquoi, si l'osiiiiiiiii 
existe sous cette forme tlilns le produit h exiiriiirier, on doit faire 
I'iittüque de celui-ci daris une fiole ;2 distiller. faire Lioiiillir p n -  
darit deux ou trois rniiiutes, en nyant soin de reriouveli~r le dis- 
tillatuin, e l  essayer celui-ci suivant  1'. I I .  

r i  le  avec 10. Lorsque l'osmium se trouve h l'état iiiétalliqiic.ou . 11" 
l'iridium, ou les autres mctaux du  platine, il e s t  très difficilr- 
riierit aLtaquF par  l 'mu rPgale, à iiinins qu'il ne soit dans  un 
état de division extrSrne. Dans ce cas, il serait ii crairirli~e que 
par le P. '7 on nevoiatilistît corripl~temerit l'osiiiiurn. Pour déter- 
riiineravec certitude l'absence ou la présence de ce cornposs, i l  est 
préférable de traiter p:lr l'eau regale, d m s  une fiole à distiller, 
le résidu insoluble dans AzO.'li et  IlFI et JiCI, de recueillir le dis- 
tillülurn ou bien d'attaquer ce rSsitlu p a r  NaPO" sans tr;iiteirient 
préalable à l'eau rPa;il(:. 

P u i c é d i  14. - On <joiitc au distill i~tuni (P. 23)  4 ou "Joiilies 
d'une solutiori à 30 p. 100 tleSa'SW3 ; on ocidilic: avec HCl (1,12); 
on niairitient le liquide froid ; on ;ijoute r:nsuita ù cette soliition 
un  cinquihrie de son voluiiie d'llC1 (1 Id ) .  (Précipité : solution 
rejetée). 

Note. - 2 .  0sS2 se prépare sous la foriiie tl'uri précipiLi: noir 
brunâtre .  Cet esmi permet tlc dkceler Oinilligr . 5  d'osiriiiim. II 
est évidcnt que cet essai est iniitile si l'on a p e r p  la pi.r'scnce rie 
l'osiriiurri p a r  l'odorat ou par la collo~atiori (le la soliition. 

Procidi  13. - L a  soluliori résiduelle de la clistillaliori (P. 2.3) 
rist évaporée à siccité, ot la masse sèrhe est chauffée IN0 pen- 
dan t  une h e u r e ;  a u  lmut de ce t,einps, on In traile piw 20 K .  

d'1lCl (1,03) bouill;irit ; on filtre, el on lave le résidu irisoliilile. 
(Ilésidu, P .  16 ; solutiori, P .  ' i l ) .  

iYo2e. - I .  La solution est évaporé& et  la masse saline est 
chii.iifi'ée à 1 ?O0,  afin de  rendre insolu1)lc la silice et I'iiride tiings- 
tique. I l  peut exister aussi PtO"itns le i+sitlu insolnhle d a n s  
Il(:l  :1,02) (voir P. 13, Y .  5). 

Pi~océde 16. - On traite le rdsitlu (P. Ili) corrirne i l  a 6té ddcrit 
en P. 6. (solutiori d a n s  11F1, P. 32). 

Notes. - 1. Des é l h e n t s  du groupe du  tungslhne et du nio- 
bium, le tungstkne et le titane sorit les seuls qui peuvent se trou- 
ver d a n s  la solution fluorhydrique. 

S .  Le résidu insnliihle dans IIFl peut consister en Pt*OJ, s'il 
possttle iirie coiileiir. jniiriktre. 

Procd i  1 7 .  - Les solulioris c:liloi.tiytlriqu~:s 1:L d'eau ré:,.;de 
rric;l;ingc!es du  P. 7 sont évapori'es à siccité ; Ic resirlu e.;t chaull'G 
à l'él~iilliticin avec 20 cc. d'iiCI (1,021 ; on refroidit, puis, apr.6~ 
2 ou 3 niinutes, on filtre ; on lave c n t i h i n e n t  le rksidu inw- 
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luble avec un  peu d ' M l  (I,02j,  en ajoutirnt lcs eaux de  Invnge 
au premier filtrîttum (Précipité, P. 28 ; filtratuin P. 71). 

Note.  - 1. Le rb,sidii non dissous ditris HCI (1 ,O?) pcut étre 
AgCI, PbCI2, PbSO" i 3 i i S O ~ t  SrSOC, Ir:sqiiels, qiioiqiie snliihles 
dans IICl concentre et chaud,  sont seulement Ié~èrer i ient  a t ta-  
qués par  une petite quantité d'llC1 ( ( , O $ )  froid. La solution 
peut contenir les autres substances iridiqu6es eri P. 7 ,  N .  I et  
2 ,  et spéciüleinent plomb, manganèse, mercure, or e t  les métaux 
du platine. 

Procede' 18. - L'irisolublt: dans IICl (P. 47) est trait6 p a r  10 à 
13 CC. rl'amrnoniaque froide (0,900) ; on filtre et on lave le r6sidu 
avec I'aiiimoniaque (0,960) (résidu P. 29) ; on acidifie le filtra- 
tum avec A z 0 3 H  (Fr6cipité ; solution rcjetwe). 

Note. - 2 .  Le résidu est trait6 par  I'amrrinniaque, afin de dis- 
soudre AgCI ; on emploie ce réactif à froid, car  B chaud A z l l W H  
pourrait dissoudre d u  PbSO< Le filtratum est acidifié pour  préci- 
p i k r  l'argent. 

P ~ o c i d é  f9. - L'irisoluble dans l'erririioriiaque d e  P. 18 est 
traite par  une solution chaude à 25 p. 100 de  Az114CV130e, dans 
laquelle on  a :<jouté 5 p. 100 d'AzHbOIi ; on filtre e t  on lave le 
résidu avec la solution jusqu'à élimination cornpl& du  plomb. 
(Résidu P. 20). On acidifie le filtraturn avec C21130211, e t  l'on 
ajoute qiielques gouttes d'une solution à 10 p. 100 de  K T r 0 4  (l'ré- 
cipité ; solution rejetSe). 

Note.- 1. Le résidu est t ra i té  par l'acétate d'ammoniaque afin 
d'enlever le PbSO'. Mérrie Ogr.500 de ce corriposk sont  dissous 
dans 25 cc. desolution bouillarite de AzH'C21130e ; UaSO' n'est 
pas dissous en quantith appreciable. Une petite quantité d e  
SrSW se dissout, mais n'est pas précipitée par le chroniate d a n s  
l'essai de carnctérisntion du  ploriib. 

Procede 20. - Le résidu insoluble dans AzII'C2H3OZ (1'. 29) est 
réuni avec le résidu provenant de la fusion par  le K2S207 (P .  1.2) 
nprbs traitement avec 1IFl ; on t,rititt: ceux-ci dans u n  rCr:ipierit 
avec 20 cc. d'une solution saturPe de carbonate d e  soude, et l'on 
niaintient à l'ébullition peudui t  10 minutes, en rernplaçsnt l'eau 
i mesure qu'elle s'évapore ; on dilue avec u n  égal volume d'eau, 
puis on filtre (filtraturn rejeté) ; on lave le  résidu entièrement, e t  
celui-ci est ensuite t rai té  par  10 cc. d'IIC1 (1,02) chaud (solution 
P. 71). 

Nok. - 1. 500 milligr. de  Sr à l'état de  SrSOb sont complète- 
illent corivertis en S r Ç O V a r  CA procédé. Une égale quantité d e  
BaSOi demanderait 3 oii 4 portions de solution de Pr'aTW, mais, 
cornine une proportion aussi grîinrle de ce cornposé ne peut étre 
coriteriue daris le  résidu iriitial, k cause de sa faible solubilité 
dans [ICI (1,20) (voir P. 7 .  Pu'. l ) ,  une  simple ébullition suffit. 

II. C .  
( A  szcivre). 
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Ph&onc&tlne fiilsifiée par l e  peraelilrraeétani- 
1 ide  (Deutsche phn~m.  gus. R e r h ,  2 906). - L'Institut pharmn- 
ceutique d e  Berlin a eu  I'occitsion d'exariiirier une phénacetine 
qui avai t  produit dcs accidents toxiques. Cettc phénncétine pos- 
sédait toutes les propriéttls d e  In phétiaci:tinc n o r i i d e ,  saiif qiie le 
point de fusion 6tait d c  11:-12Oo, itii lie11 de 1.34 233" 1L;;iri;~ly~ 
chi~niqi ie  perniit. ( I c  cn~ist, i i . t i~ lit prksenca rlii ctilorc. En filisiint, 
rrist;~lliscr plusicuis fois le protliiit, on ihtirit  lii pi~riit:kilori~c~t;i- 
nilitle, tloiit le point tic fusii~ri e i t  ilc 279-177o. 

nunagr: clc l'alfonl iiii-tliyliqiic e l a n s  ii'alrli-liyclat I'nr- 
iiiiquc. - ) IV.  R .  (;KElIbI et I? . lit\l;FI,ICH (Zoitschr. f .  cinrrlgt. 
Chernie,  2!10G, p. 123). - L'aldbtiytle forinique est transfurink 
par  cotitl(:risatiori en une  coiribiri:iisoti riori entr:~îriahle 1)iii' la 
vapeur d'eaii ; I'iilco«l in6thyliqiie est alors distillé et dr~leriiiiiii: 
pa r  le poids spécifique du distillat.iim : pour  condenser I'iildiiliyde 
formique, les auteurs  emploient le sulf;~niliite d e  soucie. 

1)aris un pctit ballon, on met  33 cc: d'eiw, qii'on porte k I1éI)ul- 
lition ; on introduit alors dans  ce ballori !IO g r .  de siilfnriili~te [le 
soiitle cristnllis6, et I'on ctiitiilfe A nourc,au pour dissoudre ; on 
refroidit rapidement  ; on Iritiir~e un peu la triasse ctist:illirie, et 
I'on ajoutc  20 cc. d e  1i1 solution tl'aldPhgrle forrnique R essiiyer ; 
le  lixllon est feriiié avec u n  1)out:hori e<nli:~ndonn-é k In contlcn 
sntioii pendant  3 B 4 heures  h la terrip(:rature or11iii;iire o u  p e n -  
dan t  1 h.1/2 k 2 heures  :tu hniii-marie ù iine tcnip6riit ure de 3 3  

400 ; le ballon est erisiiite suririont6 d'une allonge remplie d e  
morceaux d e  vwre  rt cl un rCfri@nnt, et l'on distille II une teiii- 
péi-atiire d e  1 2 3  à 1 4 5 0  ; on recueille 39 cc. tlc di~tilliitiiiii ; i lri  

rince le réfi-i~y!ri~nt a r e c  (le l'e,iii. e l  I'on aiiii~nci le tlistill:itniii h 
50 cc. Afiri tl'6vitc~r iiiie perte en alcool niéthyliqiie pcntlxrit la 
distillation, or1 hiiinerte avec rle I'eiw 1';~llotigc: et le réfriqiriint. 
011 d('teixiine etisiiite très exactement In densité dii tlistill:iluin 
à l j l l .  

Ln richessc en nlcool rn6thylique cst donnée piir le tihleaii 
ci-contre, dont les chill'res on t  rit6 c i~lrulés  en se servant de la 
fn r~r~ i i l e  siii vante 

p - alcool m6thylique en gr. pour  100 cc. de la solution d'al- 
cl6hyde formique h essayer. 

AI. Bunberger  cipEre la condcnsntion nu moyen du bisulfitc de 
soude ; il obtient thris ces conditions tlrs résultats plus filibles de 
3 i 4 p. 100 quc ceux ohteniis p a r  le proc6dr; pi-kc6dent,. Ces 
résultiits t rop faiblcs sont diis ii Iii décoiripositii)ri paitielle t l i i  

prorliiit rle ccindcnsation. La quiinlité tl':tltlt:tiyile qiii rlistillc 
( 1 , 2  si-. cnviroiij influe s u r  le résultat. 
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ranimes 
dans 

.O0 cc. 

Gramnies Grammes Grammes 

100 cc. 100 cc. 100 cc. 

La rnéthode au  bisulfite de  soude est, suivant EI:iiribergcr, beau- 
coup plus exacte, parce que le produit de  condensatiori est a u  
contraire très stüblc. 11 indique d'opérer de  la manière suivante : 

On rriblange 50 cc. aldéhyde formique h 38 p .  100 (en poids) 
avcc 240 cc. d'une solution de S O 9 a J I  (1 mol. SO%aIl dans 
200 cc. d'eau), et I'on aharidorine dans un  ballon bien fermit! pen- 
darit /c fi heures ; on neutralise ensuite très exactement avec 
la soude ; or1 distille au bain d'liuile, eii recueillant 95 cc. de dis- 
till:iluni d a n s  un hallon de 100 cc. ; ou amène k 100 cc. avec de  
l'cau ; on refroidit à 2 3 ,  etl'on prend la densité avec la bnlarice 
de  RIohr. 1,. G. 

Dosage volurn6ti-ique de lit bciizidiue et de lu 
toluidine. - MM. A .  IWESLEIL et B.-GLASMAKN (Cilemiker 
Zeat., .iYOii, p. 986). - Les auteurs ont basé leur proc6dé sur  
l'action de l'iode, qu i  réagit quantitativement s u r  la benzidine et 
la toluidine e n  doririant des corriposés .rnonoiodés : 

Ci211i"dz" 21 = C1211"IAzZ f III 
CiaH'\hz2 + 21 = C16H'~IAz2 + HI 

On dissout environ 5 gr .  de l a  base à essayer avec 5 cc. d'HC1 
concentré et d e  l'eau, et l'on chauffe; on laisse ensuite refroidir, 
et I'on amène à 500 cc. 
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On prend %cc. de la solution ainsi obtenue. qu'on met dans 
un  béclier d'environ 1 l i t re ;  on neutralise h l'aide d ~ i  bicilrhoiiiitc 
d e  soude, jusip'h. ce qu'il sc foriiie un  prkcipit.6 ; on dissout 
celui-ci par  aildition d'une goutte tl'HCI. J 2 ü  soluti»ri doit Ctre 
nciutre, car les nionoiodures seriiieiit tlécoiiiposi!~ avec iiiise en 
liberté d'unc certaine quantité d'iode. L;i soliitiori, neutrnlisée ct 
diluée 500 cc. environ, est litrée avec une solution S!SO d'iode, 
en agitant coristarnrnenl. Ori constate l a  fin de ln réaction en se 
servant d'uric solution d'amidon ou d 'un papier :~midonn&. 

Titrage d a  choral Iiydratk. - M .  T.-E. WALLIS (Phar- 
maceulical Jownal,  1906, 1 ,  p. 162). - Les proc6tlés de titrage 
du  chlornl liydixl.6 sont noiribreiix. mais donnent tous des résul- 
tats üpproxilri;~tifs. Ces diverses méthodes reposent sur  des prin- 
ç i p  diiYérerits : 

1 0  Décomposition du  chloral p a r  l a  soude, la potasse ou l'ain- 
inoriiaque et  niesurage du chloroforme mis en liberté ; 

2 0  Distillation en présence de la chaux el mesurage coinine 
ci-dessus : 

3 0  L)6cornposition p a r  l'acide sulfurique, concentration et éva- 
luation d u  voluiiie de chloral anhydre  obtenu ; 

4.O DFcomposition p a r  u n  alr:ali nnririd et  t i trage de l'excés 
d'alcali ; 

50 Oxydation par  l'iode et Litr,;tge de  1'exct.s d'iode par  I'liypo- 
sulfite de  soude ; 

60 Dosage de  l'acide formique produit par  l'action de la soude 
a chaud. 

Le procédé présonisé par  l'auteur donne des résultats trEs 
exacts : il es1 basé s i r  la transformation intégrale du cliloral en 
chlorure de sodium p a r  l'action de  la soude à chaud. 

De cette équation, i l  résulte que  0gr.l  d'hydrate de  chloral 
exige 2 8 1 x 2 7  de  solution rlkci~iorniale d'azotate d'arg*nt. 

Mode opérntuire. - Dissouiire 0 g r . l  d e  chloral liydr;~tç! &iris 
10 cc. d'alcool e t  ajouter 10 cc. de soude normale ; chaufrer le 
niélmge au bain-marie  pendant trois heures dans u n  flacon bien 
bouche avec u n  bouchon.de caoutchouc rnainteuu par  une ticelle ; 
neutraliser exactement avec SOiI12 normal et titrer la solution 
neutre avec la solution décinorriiale d'azotate d'argent. 

A. D. 

Dtrsage des rlcools mupi:rienrs daus lem liqorurs 
aicouliques. - RI. BECKMASX (Zeits. f .  Untersuchmg der 
Nahruys und Genussmiîtcl, 1905, p. 143). - L'auteur indique le 
prorkdé suivant  : on preiid 50 cc. de la liqueur à analyser, et on 
I'ktend d'eau de facon à réduire B 2O soli t i tre alcoolique ; un agite 
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ce inéI;mge B quatre reprises siicc:r.ssives ;ive(: 50 cc. de 1i:trnchlo- 
riire de c;ir.liorie ; on rEuiiil les solutions chlorocai-boniques pt on 
les lave deux fois avec 20 cc.  d'eau ; on les Litre ensiiiti: pa r  
2 sr.. de bisulf;ate de potasse et I g r .  de nitrite dc sourlc; aprks 
avoir séparé le tktrachlorure de  carbone, on reprend Ic rk i t lu  
par une 1)etil.e quantitti de  ce disçolvnnt, e t  I'on agitc avec une 
sulut,iori saturke de  bicarlionnte d c  soude, iifin d'enlever l'excès 
d'acidr: n i t n x x ;  on ddcante Ic t,ktrnchlorure de carbone d m s  une 
;irnpoule rohinet contenant 75 cc. d e  SO'H3 concentré; on 
agite e l  l'ou verse le  i r ié lanp s u r  15 gr. d'eau glacée ; on fait  
alors un titrage a u  permanganate de potasse, qu'on ajoute en 
excés, et I'on Fait u n  titrage en retour avec le sulfate ferreux 
:~~mrioniacal. 

- 
1' J'erchlorure de fer. 1 COI, v io l .  Col .  Iilzue Col. viol. 

d e v î n o n t  
vcr tc .  - 1 -  

2 'Addi t ion  d e  hrome à d e s  
solotions aqiieuses ren- 
diirrj ornmoniacales  et 
cliaufTéeu a I 'eliullil ion 

Col .  b l e u ,  

- 
C o l .  viol. 

Col b leu-  
v e r d a t r e .  

C o l .  t ~ l e n e  Col. b leu .  
v e r d i t r e .  

30 Addition d ' u n e  t race  de 
nitrite de potasse n u n e  
solulion d e  2 g o u t t e s  d u  
11 r o  d u i  l  ( p r e a l a h l e m e n t  
i 'mdu) d a n s  3 c c .  d e  
SOIHZ c o n c e n t r é .  

. \prks adi1,ition d'eau, e t  
d'amnioniuqoe e n  e x ç e s .  

C o l .  viol. 
p a s s a n l  
a u  v e r t .  

4 0  Addi t ion  de Fi g o u t t e s  
d'euu oxycénée  et de 12 
goutles il 'h.vpochlnriie d~ 
soude k u n  rnklanae  d e  
10 cc d e  snlu t iou  s q i i e u s e  
s t e c  1 0  r ç .  dc  less ive  d e  
potasse, u n  peu rl'alcool 
e t  1 gout te  d 'ani l ine .  

Ai i~l i l ioo  rie 5 g o u t l e s  de Col .  r o u g e  C o l .  r o n g e  Col .  r o u g e  Col .  r o u g ,  
SO ' f l 2  corirt?nlrea u n  mé- surnhre  i c e r i s e  n c r r i s e  a s o m b r e  à 
luni?  de O z r i 0  de l a  c h a u d  / c h a u d .  1 c h a u d .  1 c l a u d .  

C o l  v e r t e  
passont  a u  
Iileu. 

Col .  ver te  

Col. i o u g e  
d e v e n a n t  
, a u n e .  

- 
Colora t .  

bleue. 

A u c u n e  
:olordtion. 

Coloration 
b leue .  

Culoratioii  
Jaune .  

Coloralion 
rouge-  

viol. ,  q u i  
d ispara î t .  

Goloralion 
r o u g e -  

o r a n g é  a 
c h a u d .  

.o ora t ion  
yaulnitre. 

C o l .  ver te  

Col .  v e r t e  

sui>stiinçe avec  poids  egal  
d 'ac ide  phta l ique .  

Xprks  addi t ion  ~ d 'eau  e t  de 
soude en  e x c e s .  

Sini.a=. - M. U.  BOOPEH. (Pharmaceutical Journal, 1906, 1, 
p. 207). - T,';tri;dyse de deux échantillons de storax a donné les 
rc;,ultat.; suivants  : 

C o l .  v in l .  
p a s s a n l  
nu v e r t  

C o l .  r o u g e  Col .  r o u j e  Col .  b l e u  Col r o u g e  1 i o e t  1 v i o l e  1 violet.  

Jlombay Calcutta 

Perte & 100 degrés. . . . 10.65 43.65 
Résine . . . , . . . 88 .74  55.02 

Col .  ver te  

C o l .  ver te  

1:ol. viol 
passant  

au v e r t .  

Col. v e r t e  

C u l .  ver te  
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Bombay CüI iwt ta  
Cendres. . . . .  0.61 0 .  33 
Indiced'acide. . . . .  57.04 55.10 
- de saponification . . 1 8 2 . W  129.20 
- d'iode . .  6.3.60 54.60 

Acide cinnamiquc. . 21.80  "3 20 

1.e storax de Boiiibay était dur ,  rtisirictux r:t (le coulriir forir-(le ; 
cclui de Calcutta était gris-forici: et fluide. Ce  rleimier ;L é t i  vrai- 
seinblableirient atlditionrié d'eau. 

L'éther de  pktrolc sert CL recoririaitre l a  fi~1;;ificntion iL l'aitlc des 
résines de  coniféies, qui sont beiiiicoiip plus solubles dans ce 
dissolvant et dont le cliil'f're d'acide est plus éIr:v& que celui tlu 
s torax.  

Lcs deux analyses suivantes sr rnpliortent, 1 ; ~  preriiière i i  uri 

s torax piik du Levant, I;L d e u x i h i e  k uri p r o d ~ i i t  falsifie tl'orisine 
française. 

. . . . .  Produits volatils 
- nonvolatils. . . .  

Insoluble dans l'alcool . . .  
. . . . . . .  Cendres. 

Indired'acide. . . . . .  
- d'éther . . . . . .  
- de  saponification . . .  
- d'iode . . . . . .  

Soluble dans l'éther de pétrole . 
Insoluble dans l'kther de pétrole. 
Indice d'acide de l'extrait à 

l'éther de pétrole . . . .  
Acide cinnamique. . , . . 

î 
4 0 .  O 
60.0 
3.7 
1. i 

43 .32  - ,, in .  IS 
118.44 

48.0 
2:3.37 
35.50 

D'nprbs MM. Tschirch et Itnllie, le s torax oriental vrai doit 
coriteriir 23 p.100 d'acitlcciiiriamique ; d'autrcs auteurs ont donné 
20 p. 100 comme rninirnuin. 

Uovage de l'acide çinnamirjzie. - Saporiifier par  In  potassi: alcoo- 
lique ; chasser l'alcool par  kvaporation et  reprendre le résidu pais 
l'eau ; on  enlève les rksines irisnpoiiifi;tkiles au  moyen de 1'éLlier : 
la. solution d e  s:ivori résineux est alors traitée par  l'acide sulfu- 
r ique en excès, qui  donne u n  voluiriineux précipite ; ce précipité 
est lavé, puis  dissous dans  l 'eau bouillu~ite ; l'acide, qui cristal- 
lise par  refroidissement, est séché et  pesé. A. D. 

ESRH~ d e s  alees.- M. VAN 1T:lLLIE (Pl~armaceuhche U'eek- 
blad,  190% no 27). - D'aprrfs MM. Tschirch et Boffbauer, qui 
donnent lu préfkrence k l'aloès du Cap, cet aloks, lorsqu'il est 
bon, doit, en solution ail niillième, donner une fluorescence verte 
lorsqu'on ajoute à cette solution 3 p. 100 d e  borax (réact.ion de 
la capaloïne). 
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51. Van Itnllie considère ce rriode cl'essai comme ayant  I'in- 
conrériierit de donner des résultats v;ii.ial)les suivitrit les cxpt5ri- 
riienlateurs. 

n'après 5lM. Tscliii,ch et IIofThaiier, I'a.lnks doit dorinrlr 
80 p.  100 d'extrait, lorsqu'il est. traité de la mitnière suivanle : 
fiiire iipmker, pendant deux lieures, 5 gr' d'aloès dans 5 cc. 
tl'iilcool iii6thyliqiie ; chniifrer vers X - G O 0  et ajouter,  en a g i t m t ,  
30 cc. de ctilorvforirie ; i1éc:iriler ; filtrcr ; r6péler I'op6ratiori plil- 
siciirs fois ; réunir Ics lic~iieur-s chlorofoimiqiios et les h n p o r e r  ; 
le rPsitlu, di:sskchk Ç 1000, ne doit p i s  Gtie infPrieiir h 4 gr .  

JI. \':in ltallie considkrc cettc nitithodc coiiiiiie pi.c:scrit,arit, (les 
cnuws d'r:rrcur, et i l  propos(: 1(: prticktlé siiivanl : cliiiuffer 5 gr.  
d'aloès pulvérisé iivec 5 cc. d';tlcoul i~iiitliylique; après refrois- 
sixrient à 600, ajouter, eri a$liirit, 30 cc. de chloroforme ; décan- 
tw ; ch:iuffr:r pour  chasser les traccs de  chloroforme ; faire 
trois nouveaux trnitenie~its ; i x c  l'alcool mCthyliqiie et le chloro- 
foriiie ; réunir les liqueurs chloroforniiques; les distiller et des- 
sécher le rPsidu à 10UO. 

Voici les chiffres t,rouvt:.s piir BI. Van Iti~llie, rornp;irCs il cciix 
de  MM. Tschirch et IIofYbaucir. 

Tschirch et Hoffbauer Van Itallie 

.hl»és du Cap . . 80,4 a 8 6 3  p .  100. . . 56,2 8 82 p. 200 
- de Ciiraqaa 66,6 p .  400 . . . . . . 78,3 à 88,6 p.  100 

M. Vari Itallie estime que la qualité d'un a l o h  dkpend de  sa 
pr6paratior1, e l  uri aloès de Curaçao hieri préparé vaut  l'aloès du  
cap. 

Recherche toxicaloglqno da véronrrl. - J1M. Cr. e t  
11 FRERICHS (Archzc der Pharmacie, 1906 ,  p. 86). - Les auteurs 
ont eu à iechcrchcr le vdronal dans u n  cas d'enipoisonnement 
assez curieux ; le médecin avait prescrit à. un  irialüde de la pou- 
dre de karnala comme tamifuge; le mot knmnla étant  mal écrit, 
le phariiiacicn avait 111 m h n a l  et. avait dklivri. 10 gr.  ile ce inédi- 
carnen t .  

Ils orit constaté la préserice du  véruniil, i l'eaclusiori de tout 
autre poison alcaloïdique ou minérlil, dans les divers organes 
(Soie, rate, reins, estornat:, intestins), ainsi que dans l'urine. 

Pour isoler Ir: véronal, ils ont eu recours à. l'épuisement par  
I'et,her. En ce qui  concerne sp(kialement l a  recherche de  ce 
int:dicaiiient rlans I'urinc, ils ont opéré dc la manikre suivarite : 
ils ont agite l'urine avec I'kther. jiisqu'h ce qu 'une  petite portion 
d e  ce v6kiic:ule ne dorine plus de résidu aprEs évaporation ; ils 
nnt évnpori. les liqiieiirs 6l.hér6es, a p r h  les avoir 1-6uriit.s, e t  ils 
ont repris le résidu par l'eau bouillante; ils ont décoloré & l'aide 
du noir aniirial l a  liqueur ainsi obtenue; puis ils ont coricentré 
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la liqueur; il se dépos;~,  p a r  refroidisseirient, des cristaux 1 ~ 6 -  
seritarit les proprietés du véronal. 

lm auteurs ont isolé 0 p . 1 9 3  tle véronal de  448 cc. d'urinc, 
11 est bon de titre que, ilne heure ct dernie ;iliras l'alisorptioii 

des 20 gr .  de  véronal, le médecin appelé ii soigner le nialade i i~; i i t  
prtdiqnkle lavage rlc l'esi.orn;~c. 

R'crovcllc ni&tlicdc puiir l'essai do Init. - M. 'rH. 
LOLINSI'EIN (Zedschr .  f. analgt. C i i i ~ n i e ,  1!)06, p .  128). - L'au- 
teur décrit une riouvelle mPthode pour doser le beurre au nloypn 
d'un appareil qu'il appelle Grz lnc~o- l ipnmdre .  

Ori prend dans  un tube ii essai 10 cc. du  lait à essayer, aux- 
quels on ajoute  l c r . 2  d e  IiOIl B l 5  p. 100 ; 

= - un bouche le tube,  e l  l'on agite forterlient ; , . _ - .  = 

8 .  ~ - .  on ajoute a u  iiidnnge 20 cc. d'kther, et l'on - .  ~. - .  - .  - - 
- .  .- 

renverse le tube 1 0  k 10 fois, sans agiter et .= - - - .  - . 
- .  - - - .  seulerrierit pour opérer le riié1;mge. - .  - .  - - .  - 

Sims attendre q u e  Ics couches se séprcmt ,  
on v e t w  le tout dans le lzpometre, et 1'011 rince 
Ic tube avec 1 à 2 CC d ' é ther ;  d:iris l ';ipp;~reil, 
les couches se skpnrent, et la couch(: irifr! 
rieiire, troiihle, (:si (/va(:i18(: j on  inet tliiris 
I ' a p p r e i l  de l'eau distillée, de façon que Ic 
voluirie des 2 couches dépasse un peu la partie 

- -- . - - . - . - - 
hornbée de l'appareil. . -  . ,, - -  ----* ~ . F - -- - . -. - 

- ~ -- -. -- . 7 - Après quelques inst;mi.s, on laisse à nouveau !.gs ~~. - 
- - . - - -- . . -. . - 
- ~- -. - - écouler I;t couche inférieure trouble, silns agi- :-TF - 

,= :- 

-- . ter, et l'on remplit à noiive:iii avec de  l'eau 7 : 

distillée. 
On plonge l'appareil dans un hain-iiiarie h 

ilne teinp6ratiire de  45-55? aprEs avoir erilevé 
1'éc:helle grildu&. 12'Kttier se trouve chassé ; 
on ajoute alors de  l'eau chaude, d e  riianiim 
quc  la graisse irioritc dans  le lube. On ap- 
plique l'échelle, el on lit la teneur en beurre. 

Cet appareil sert aussi à doser l a  1riatii.r-e 
grasse dans  le h e ~ i i w .  

On p h  0gr.5 de beurre, qu'on in61;inge ayec 10 cc. d'tau 
et  i cc .2  de KOII à Ili p. 100, e t  I'on chauffe i 50-600; ori vers(: 
le tout dans le  lipoinètre; on r i ~ i c e  & l'eau chiiuilc, et  on lit 
directenient 1i1. litiiiteur de la couche grasse. L. G. 

Ri-~olion de In oieutiae. - I I .  E .  G;\BCITI. (Bollel-  
l i no  chimico jIii.nlacrutico, 1!)06, p. 291). Urie soluliori très diluée 
de  cicutine donne, avec le riitroprussiate de soiitie dilii4, une colo- 
ration rouge intense, passant lentement au jaune. Cette c0lWa- 
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tion disparait il chaud et reparait piv refroidissemerit. Elle n'a 
pas lieu en présence de l'alcool. Crie solution éthérée de cicutine 
donne, dans Ics rnêrnes conditions, unc zone rouge rrioiris intensc 
et lente à se produire. 

1,a c:oloration ronge est. dtltruitc p a r  les acides el passe a u  
jüiine par les alcalis fixes. L'arriinoniaqiie et  Ics carhonates alcalins 
n'altérerit la couleur qu'à la longue. 

Si, au liquide coloré en rouge, on ajoute de I'aldhhyde fithy- 
liqoe, la  coloration passe nu violet intense, puis au  bleii d'azur, 
si l'on augrriente la quantitc', tl'ald6hyde. I n  excès d'aldéhyrle 
détruit la coloration. 

Ilans le cas où la coloration ne se produit pas, soit p a r  excès 
ou par insuffisance d'altlt'hyde, le liquide, chniifr6 au  bain-rriaric, 
donne uri aIineau bleu d'azur caracL6rislique. La i.éaction est 
ainsi plus sensible. A.  D. 

Poimiol d a n s  l e  1 d t .  - M. F. II. A I X O C K  (Phmmric~uticnl 
Jouvnal, 2906, 11, p .  38). - ,4 2 cc. de lait, alouter u n  voluiiie 
égal de potasse à 20 p. 100 ; agiler ériergiqutlmerit ; ajouter un 
excès d'1TC.I concentré et  chaufïer Iégètrernent. Une trace d e  for- 
mol donne une coloration violette au coagulum qui  surnage. L e  
liquide sous-jncent est presquc incolore et lirnpidc et  se colore 
peu A peu. La coloration est très stable. A .  1) .  

BIBLIOGRAPHIE 

IDrinolpari thtoriqucrr des iii&îhoderi d ' a ~ ~ a l y s c  mi- 
uérnle,lbndées s u r  les rCaetione cliiimiiyuen~ par G .  CHES- 
SEAU, ingénieur cn chcf des mines, profcsseur d'analyse minérale A 
I'Ecole nationale des mines. - 1 vol. de 244 pages (Dunod et A .  Pinat, 
éditeurs, 49, quai des Grands-Augustins, Paris). Prix : 4 fr. 50. - 
M. G. Chesneau examine, dans le chapitre 1.1 de son livre, l'influence 
de l'état physique des precipités (grosseur des grains, état cristallin, 
é ta t  colloidal) sur leur purification par lc lavagc. Dans le chapitre I I ,  
il @tudie les principes théoriques en jeu par les methodes fondees sur 
les réactions irréversibles. puis il fait application de ces principes A 
quelques rnt!thodes spéciales. L'étude des rrikthodes fonr1F;es sur les 
reactions réversibles, par double décomposition saline, est faite ensuite 
avec des développements assez considérables De plus, M .  Chesneau 
expose la théorie eleclvolytique, à la suite de sa méthode calorimé- 
trique, et i l  indique les raisons expérimentales qui paraissent militer 
eri faveur de la scconde.Le chapitre IIIest consacreR l'étude des prin- 
cipes en jeu dans les réactions reversibles d'après la méthode calorime- 
trique ; dans le chapitre IV, il fait l'expose de la théorie électrolytique 
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de ces réactions, et, dans le chapitre V ,  il cornparc les deux méthodes. 
Dans le chapitre VI, se trouve la théorie des procétiks géni'raux per- 
rrieitanl de rendre les précipités aussi complets qiie possible dans les 
doublrs d6con:positions salines. et inverserneni, de mettre en solution 
des précipilés insolubles dans l 'eau. Enfin, dans le chapitre VI1 et 
dernier, il applique le i  principes &Cablis dans les chapitres preci- 
dents quelques méthodes particulières fondées sui. les doubles décoin- 
positions salines. 

Les argiles réfractaires, gisemeuts, eoiuponiiinn, 
exainen, traitement et  emploi, par le profecseur Cani. RIS-  
c i i o ~ ,  traduit sur la 3ekdiliuri elleiiiaride, p a r 0  CHRMIN,  ingénieur en cher 
des ponts et chanssdes 1.n relraiie. - 1 vol. dr  f i O i  pages avec 93 figures 
(II. Dunod et E .  Piniil, t i d i t eu ,~ ,  49, quai des Grands-Augustins, Paris). 
Prix : 18 francs. - L'induslric dcs argiles ri.fractaires remonte unc 
trks haute antiquité, [riais ce n'est qii 'à une date relativenierit rkcente 
qu'elle a pris l e  de\.elopperneut corisidéralilc qu'on constate aujour- 
d 'hui.  

PIvec les progr i :~  qu'a faiis en parliculier l a  meiallurgie du fer et de 
l'acier, les exige:ices imposées aux rriatériaux refractaires ont aiig- 
nieiité, et  il a fallu se livrer à des éludes riiethodiques des inalii.res 
premibres pour pouvoir bien établir leiirs propriétls et determiner les 
ineilleures conditions de leur eniploi. Ori peut en dire authrit pour ce 
qui touche la préparation du zio:, du gaz d'éclairage, des pols et ciives 
de  verrerie, etc 

Il n'exislaitjusqu'ici en France aucun ouvrage donnant un résumé 
méthodique et cr~rnplet de tout ce qu'on sait pur ce sujet. C'est polir 
rkpondre à ce besoin bien constate que M. Cheinin publie la tra- 
duction di? I'oiivragc nlleriiarid du professeur Car1 Iiiscliof', qui traile 
le sujet de l a  manière la plus complète. Ce livre, qui cn est à sa troi- 
sième édition cn Allemagne, jouit d'une réputation justement iriéii- 
tée ct  constitue e n  qiielqiie sorte le bréviaire des fabricants d e  prodiiits 
rel'raci:iires C'est rend1.e un i7éritable service aux industriels li.ancai3 
qiie de leur faire coririaili.e. 

3Bnnnel pratique do In fml~ricntion des entir et 
I~oissans gazeuses, eaux de Seltz7 limonades giizcii- 
sen frai i~dses  e t  i-îrmngPres, vins rriniiirsenr, cidres 
riioasseux, etc.,  par J. F I ~ ~ T S C H .  - 1 vol. de 360 pages avec 
tii. figures ( H .  Desforgcs, tiditeurs, 39, quiri des Grands Augii?tins, 
Paris) .  Prix : 3 fi.. 90. - Depuis quelqocs annkes, la fabrication 
des eaux et boissons gazeuses :i pris un  gi,anti dbveloppeinent e n  
France.  L'ouvrage de M. Fri tsrh est uri g~iitie deslirié à ceux qui se 
livrent à cette fabrication. Ils y trouveront, expos6s avec clarlti e t  
précision, tous les renseignements dont ils priivent avoir besoin. L'ai- 
teur étudic successivernent les rnntièrcs prcinikres cmployccs : l'caii, 
les acides. les carbonates, l'acide carboniquo gazeux, Iiqiiide et  solide. e t  
i l  traite deleiir erriploi judicieux dans la i'nhricaiion des eaux gazeuses. 

La gazéification des vins et  des cidres se pratique chez [le nornhreux 
fabricants ; mais beaucoup d'entre eux opèrent d'une manière empi- 
rique et n'alteignent pas toiijours les meilleurs r6sultats. L'auteur a 
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trait6 celte question avec dtitüils; les fabricants y puiseront des ren-  
seignements théoriqnes et  pratiques Iris iiietlront siir la voie 
du succés. Ils y trouveront, en outre, tgute une série de recettes 
inedites. 

Cn chapitre est. coosacre ti la fabrication des liinonades francaises 
c l  étiangbres. Celte branche, qui est peut.être moins iiriportante que 
celle des eaux gazeuses propremeril dite, est appelke à se dkvelopper 
consirlRrablement mesure qu'augmentera le nonil~re des buveurs 
d'eau, qui est déjà considértible. 

L'application de l'acide carbonique à la conservation et  aux man i -  
pulations dc la bikre et  du vin forme l'objet dt,s deux derniers cliapi- 
tres. Les brasseurs, liirionadiers et les rnaitres de chais, etc., les liront. 
avec profil. -- 

L'uzoiie, par E.  GUARINI, professeur à 1'Ecole d 'a r t s  e t  métiers de  
Lima (Pt!roii). - 1 brochure de  24 pages ( H .  Bunod et K .  Pinat, éili- 
leurs, 49, quai des Grands-Augustins, I'aris). Prix : 2 fr. - Après un 
historique de la découverte de l'ozone, l'auteur étudie la nature de ce 
gaz, sa production, son role dans la nature et son influence dans  la vie. 
Il insiste sur le rBle de l'ozone coinmie bactéricide, sur son utilisation 
pour la destruc:tiori des niiasines et son ernploi en médecine. La fabri- 
cat.ion électrique indust.iielle de l'ozone vierit ensuite avec les applica- 
tions de l'ozone & l a  stérilisalion de  l'air et de l'eau et les applications 
industiiclles de l'eau st8rilisée (alcool, beurre, e t c . ) .  Le travail de  
RI Guarini se termine par diverses applications au  vieillissernent du 
vin et de l'alcool, à l'épuration des jus sucrés, au  blanchiment de 
I'aiuiduri, des tissus, etc. --- 
Ide celluloïd, enmphre, ccillalene, nltrecellulose, 

celluloïd, par FR. UOCKMAAN, ouvrage traduit de l'alleniand et aug- 
iiierité d'un chapitre sur Ln soie artificielle. par G. KLOTZ, ingénieur 
chimiste. - 1 vol. de 126 pages, avec 53 figures ( H .  I lunodet E.  Pinat,  
éditeurs, 49, quai des Grands-Augustins, Paris) Prix 4 fr. 50 .  - Le 
celldoïd f u t  invente par IIyatt. Au dkhut de l'cimploi de ce corps. on 
exagéra ses dangers.  La prisence de la nitrocellulose dans sa conipo- 
silion contribua pour heaiicoup lui aliéner le public. hl. Fr .  H6ck- 
inann a cru utile de traiter  à fond la question du eelluloid, afin de  
l'aire apprbcier ce dernirr  à sa juste valeur. Après une ètude sur le 
cnniphre, l'aiiteur s'est altach6 donner des délails sur les  nitrocellu- 
loses. Le lecteur pourra ainsi se familiariser avec ces produits et  s e  
taire une idée exacte de leurs proprieth exr~losibles. Les applications 
nu ce:luloid son1 ensuite indiquées avec details. 

M Gustave Klotz, en traduisant II! travail de l'auteur allemand, a 
jugé ulilu d'y ajouter quelrpes uouvr~llrs gPriéralilts sur l a  cellulose, 
sur scs dkrives nitres et sur  le camphre. II a consacré quelques pages 
aux succedanés de ce dernier corps, leur emploi devenant de plus en  
plus grand. 

On trouvera également, a l a  fin du volurne, des données sur  la soie 
arlificiellc. M .  Klotz s'est occupé de l a  viscose et  des etliers cellulosi- 
ques dont, parmi les dérives d e  la cellulose, la fabrication est la plus 
nouvelle. 
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NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 
LR soie ai-tilicielle, PHI- M. siooi.cn. - M .  Moureu a 

publié, dans le .lournal de pharmacie et de c'hirnic du l e r  mars 1906, 
un intéressant article sur la rabricatinri de  la soie artificielle. II men- 
tionne, pour cette fabricalion, trois procedés, qui sont industriellement 
appliques dans  plusieurs pays d'Europe. 

Le proced(i primitif est celui inventé par 11 de Chardonnet, qui 
est connu depuis longtemps par nos lecleiirs et  qui consiste h prtlpa- 
rer la cellulose nitrée (fulmicoton), & la dissoudre dans un rriblarige 
d'alcool et  d'éther. à faire passer le collodion ainsi obtenu dans des 
filières, i dénitrer cnsuitp le fil par une  solution alcoolique de chlo- 
rure ferreux ou d'autres agents chimiques (snliures, sulfocarbonates), 
et & sécher le fil. 

1.a soie artificielle ainsi obtenue est de prks de moif e moins résis- 
tante que la soie naluielle ; elle présente I'inconvknient d'être alterCe 
et en partie dissoute par I'eau. O n  l'utilise sui~loul pour les ruharis et 
la passenicriterie. A cause des vapeurs d'alcool el  d'éther qui se pro- 
duisent au cours de s a  labricalion, celle industrie est  considcrec 
coirirrie in salubre. 

La fabrication de la soie Chardonnet a donne des résultats finan- 
ciers, magnifiques et  elle a enrichi les actionnaires de plusieurs 
sociétés. 

Un deuxiéme procédé consiste utiliser la propriete que possi.de la 
cellulose de se dissoudre dans l'oxyde de cuivre airimoniacal (réactif 
de Schweitzer). La snluiion ainsi nhtcnue est passée daas des fjlières ; 
les fils sont traites par des solutions appropriées d acide sull'urique 
dilué, qui neutralise l'arnirioriiaque, dissout le cuivre e t  coagule la 
cellulose; les fils sont ensuite séchrls dans  le vide. 

Ce procédé es t  moins codteux et  plus salubre que le procPdé Char- 
doririel ; il offre rrioins de danger d'iriceridie, et  la soie qu'il dorine 
est nioins attaquable par I'eau, mais cette soie est moins brillante. 

Le dernier venu des procédés de fabrication d e  la soie artificielle 
consiste à utiliser l a  propriété que possitde la cellulose de se coiiibiner 
avec les alcalis caustiques et  de former un alcali-cellulose ; on conveilit 
donc le coton en  acali-cellulose par la lessive de soude caustique 
à 17 poiii. 100; on traite cet alcali-cellulose par le sulfure de carbone, 
Ir la température ordinaire ; on obtient ainsi un xanthale sodiqiie de 
cellulose, qu'on désigne sous le nom de viscuse ; on dissoiit la viscose 
dans une lessive de soude caustique B 3 pour 100 ; on filtre : on laisse 
reposer pendant deux ou trois joUis à la terriptralure de O degré ; on 
soumet la solution de viscose il l'action du vide, afin d'rnlevir les 
bulles gazeuses, et l'on passe la solution dans  des filières; au sortir des 
filières, Ics filaments passenl dans une solulion concentree de sullnie 
d'ammoniaqne à 40-30 degrés, qui coagule les brins ; de là, ils pas- 
sent & la turbine bobineuse, qui leur diinne le degr6 de torsion vuulu ; 
on  met ensuite ie fil en écheveaux, qii'on plonge dans une solution 
de suifate ferreux à 6  pour 2J0 B 40-50 degrtk, puis dans l'acide siilfuri- 
que dilué à 5 pour 100 à la mèine température, ensuite dans I'eau 
pure c l  îroide et  enfin dans une ~o lu l ion  de  savon de  filarseille ; on 
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opère le blanchiment par le sulfate de soiile et I'hypochlorite de 
cliaux; enfin, on essore et l'on seche à 40 degrés. 

Le fil de viscose est. aiissi tirillant que celui de Chardorinet ; il est 
plus résistant ti la traction, plus souple et  plns rlastique ; de plus, il 
est absolument insoluble dans l'eau, m & m e  chaude, ainsi que dans  
les solutions diluées acides ou alcalines, ce qui permet de le laver, de  
le teindre e t  reteindre p lus i~u r s  fois au  bouillant, ce qu'on n e  peut Paire, 
ni avec le fil au cuivre, ni avec le f l au  collodion. Un autre avantage 
du fil ti la viscose est d 'é l re  composé d'uri grand nnmhre de brins. 

Le prix d e  revient de  cette soie est  deux ou trois fois nioins éleve 
que celui de la soie au cuivre et de la soie au collodion ; sa  fabrication 
n'est ni insalubre n i  dangereiise, le sult'urc de carbone élant erriploy? 
en vase clos. 

On rstime actuellement la production de la soie arlificielle fabriquée 
par les divers procédés appliqués a 1.500. 000 kilos par an,  soit le 
sixième de la soie naturelle consomrnde 

eoiigi-ès inlcrnatlonal sl'liy,~iéne alimentain-e. 
congres, organisk par la Société scientifique d'hygiène aliineo - 

, se l iendia h Paris du 22 au 27 octobre 1906 la Faculle d e  
indiiecine. Nous donnons ci-dessous le programme de  la 6 e  section, 
qui intéresse plus spécialement nos lecteurs. Les adliésions doivent être 
adressées au siège de la Société : 49, rue des Saints-Pères. Le montant 
de la cotisation est de  20 francs. 

4e SECTION. - Chirnio analytique. - Falsifications. 
Législation. 

Président : hl. le professeur P. Hrouardel, G. O. *, membre de 
l'Institut, président honoraire du Comité consultatif d hygiène publique 
de France, prnfesseiir à la Faculté da rnkdecine. 

Vice-Présidents : 31M. J. Cruppi, O .  $+, député, avocat B la Cour 
d'appel; L. Maqiienne, 8, membre de  l'Institut, professeur a u  
)liist'uiri; A .  Muntz, mernbre de l 'lustitut; A .  Villiers, professeur A 
I'Rcole siiperieure de pharmacie;  Thoinot, professeur de médecine 
legale la l'acullé de rril;deciiie. 

Secretaires : M M .  l\ocques, cliirniste expert près le Tribunal de la 
Seine; H .  Bourdeaux, juge au l'ribunal de la seine. 

1.  - CHIMIE. 

I o  Mithodes analytiques. - a )  Comparaison des metliodes ana -  
lytiques connues en vue d e  fixer les méthodes & recoinmander. 

t i )  kli;thoiies analytiques nou~e l l e s .  
c) Unification internationale des methories d'analyse des denrees 

aliirientaircs dans  les Inborntoi r~:~  officiels en  vue de la détermination 
et de la répression des falsifications. 

Y Documents anulytiqz~es. - Groupeinent des documents analy- 
tiques a deux point? de vue : 

a)  Tables chimiques et  caloriques des aliments, destinées il établir 
leur valeur alimentaire. 

D j  Documents analytiques destinés à servir de  base aux expertises 
J udi~iaires de nialieres aiimen taires. 
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t 0  Difinition des n1iment.s. - CL) Typtls d'alirnents noriliailx - 
Etalons de pureté.  

b)  1)éfinition dcs aliriients normaux indiquant  leur mode tic prCpa- 
rat ion,  les rnanipulalions licites, l a  coiiiposilion des aliiiients inanii- 
facturés.  

c) C a r a c l è r ~ ~ s  pliysiqucs e l  cliirriiqiies des alinierits noriii;iiix. 
2O Fulsificcztions des matièr-es alimentaires. - Indiquer les falsi- 

fications anxquelles sont  soiimis les aliiricints dans  les divers pays. 
30 Legislation en matière de fraudes et de falsi/îcations des ali- 

ments.  - u )  Comparaison en t re  les législations des divers pays. 
6 )  UriiGcation in te rna t iona le  de cette Itgislatiori. 
c) (Inelles sont  les mesures propres a assurer I'efficacil6 de la répres- 

sion des f raudrs  e t  falsifications. 
4O Organisation des services d'inspectîon et de conti*dle des 

matières alimentaires.  - a )  Organisation e t  foiiclionneinent des 
services adininistrat ifs  d'inspection e t  d e  contrdle d e  l a  fabricatioii, de 
l a  product,ion et de l a  veute des  denrées  aliirientaires dans  les divers 
pays.  

6 )  Organisat ion e t  fonctionncrneiit des  laboratoires officiels. 
c )  Organisation e t  fonctionnement des  expertises ludiciaires (exper- 

tise contradictoire, choix des cxperls, etc.). 

DEMANDES E T  OFFRES D'EMPLOIS. 
Nous informons nos lecteurs qu'en qualité d e  secrétaire général du Srn- 

dicat des chimistes, nous nous cliargeons, lorsque les deniandes et les 
offres le permettent, d e  procurer des cliirnistcs aux industriels qui en o n l  
I~esoin et des places aux chimistes qui sont la recherclie d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons dans les Annales sont absolunient gra- 
luiles. S'adresser à AI. Cririon, 45, rue Turenne, Paris 3 O .  

S u r  la deniande d e  M .  le secrétaire d e  l'Association des anciens éléves 
d e  l'Institut de ciiirnie appliqiiée, nous informons les indusiricls qu'ils 
peuverit aussi deniander dcs chimistes en s'adressant k lui, 3, rue hliclie- 
let, Paris (Ge). 

L'Association amicale des anciens 6lCves de l'Institut national agrono- 
inique est a mBme chaque annÇe d'offrir a MM.  les industriels, chi- 
mistes, etc . ,  le concours de plusieurs ingknieurs agronomes. 

Pri4re d'adresser les deniandes au siego social de l'Association, 16, rue 
Claude Bernard, Paris, 5.. 

CHIMISTE jeune, IihBre d u  service militaire et diplhnie, demande 
place daris industrie quelconque. - Pour renseignements, 

Ccrire à M. Augcr, 5, rue  Uoniit.foi, i Kouen. 

INSTALLATIONS D'USINES GOEPPERT, Ingenieur Conseil, cx- 
d i r ~ x t e u r  d'usines dc  produits chinii- 

~ p c s e l .  11~6tallurgic~iies. Etudes et  expertises inrlusli'ielles. Installations 
tf'u?ines de produits chimiques, spc!cialt:ruent acides sulfurique, chlorhy- 
drioue, nitriaue : su~eri~tiosutiates et enzrnis : trnitcrnent dcs résidus des 

Le & ~ o n t  : C. CRINON. 

L A V A L .  - I b lPRIMXHlE  L. BARNBOUD ET C'O. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 
Contribatlon a l ' é t u d e  des persels, 

Par M. le Prof. E. P i i i ~ u c a  ALVAREZ, 
de I'Universitc de Madrid. 

Les persels que nous avons obtenus et éludihs sont les perni- 
trates, les perphosphntes, lcs perarséniates, les pertungstates, 
les perphosphotungstates. Ils sont tous dérivés des acides peroxy- 
génés correspondants, dont  l'oxygène est en partie faiblement 
uni au reste d e  l a  molécule, une  petite élévation de  température 
ou l'action de I'eau, sur tout  acidifiée, étant suffisante pour  que 
ces sels se  décoiriposent avec mise en liberti: de  tout cet oxygéne 
que nous pouvons appeler disponible et  qu i  s 'unit avec I'eau, si 
la teinp6rature est  basse, pour produire de l'eau oxyg6nEe; p a r  
conskquent, ce sont des sels hydroperoxyligène~. 

Ils s'obtiennent tous facilement a u  moyen du bioxyde d e  
sodiurri et des sels alcüli~is des acides nitrique, phosphorique, 
arsénique, turigstique et phosphotungstique. 

Nous avons préparé le pernitrüte de potasse en dissolvant 
100 gr,  d e  nitrate de  potasse dans u n  niélange d e  2OOgr. d'eau 
et 1.500 gr .  d'alcool à 9g0, en refroidissant avec un  inélange de  
glace et  de sel le vase qui  contenait la solution, ajoutant ensuite 
peu k peu 160 gr. de  hioxyde de  sodium, précipitant avec 
1.500 gr. d'alcool absolu une partie d u  sel engendré p a r  la ri:ac- 
tion, filtrant rapidement l e  liquide au  moyen d e  la trompe, 
lavant soigneusement avec l'alcool anhydre le produit recueilli 
dans le filtre e t  le desséchant dans le  vide en présence d e  I'anhy- 
dride phosplioiique. 

Les liquides fil tri:^, e n  s'évaporant spontanéiiient, donnent la 
plus grande partie d u  sel. 

Le moyen que n o u s  avons employé Pour obtenir les autres  
pcrsels est le rnErne que celui que nous venons d e  décrire. 

Les quantités des suhçtances employées sont les suivantes : 
Perphosphate sodique : 

Phosphatedisodique. . . . . .  50 gr. 
Alcool.  . . . . . . . . .  3.000 - -  
Eau . . .  3.000 - 
Hioxydedesodiiim. . . . . .  70 - 

Perm.shinte sodipue : 
Arséni~ te  disodiquc . . . . . .  50 gr.  
Eau. . . . . . . . . . .  2.000 - 
Alcool. . . . . . . . . .  2 000 - 
Biox~tle de sodium . .  U O  - 

Sovrvene 190G. 
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P~rtun,ptnte sodique : 

Tungslatesodique . . . .  . I O  gr. 
Alcool. . . . : . . . . .  1 .O00 - 
Eau. . . . . . . . . . .  1.000 - 
Bioxyde de  sodiiirn . . . . . . . .  90 - 

Acide pliospbotungstiqiie . . , . 20 gr. 
Eau. . . . . . . . . . .  750 - 
Alcool. . . . . . . . . .  750 - 
Bioxyde de nodium . .  , . . . .  80 - 

Dans tous les cas, nous avons réd i s6  la précipitation avec 
l*aIcool 6thylique anhydre lavé et rlessi:ctiP, le prkcipité cornine 
nous venons de le dire. 

Les liquides de  filtration nous out donné, par hnporation 
spontanée, la plupart  des  sels crist:iilis6s. 

Les réactions de  formation sont les suiv;tntes : . . 

Az03K +Na20m+ H'O = AzOiK +ZNaOII 
Nitrate Perni lrate 
potassiqiie poinssique 

POLI lNe2+R'a40~II l e0  = P04Na+ 3YaOII 
Phospliale Perphosphate 
disodique sodique 

A s O ~ I I N a ~  + NaaOe + Hi0 = As04Xa f 3NaOII 
Arséoiate Perarséiiiake 
dkodique sodique 

2TiiWNaP + Na20%+ 2HZO = ~ T U O ~ N ~ ' + ~ N ~ O I I  
Tungslate normal Pertungstote 

bodiqne aodlque 

Les réactions de  décomposition par l'eau sont les suivantes : 

A Z O ~ K  + I I ~ O  = A Z O ~ +  1 1 ~ +  O 
Peinitrute Nitrate de 

de potasainm ~rnta~.sium 

POGNa+211% 0 lLO~H'Na f H"+O 
i'erphosphate Phosphate 

de sodium rnmoeodique 

AsO'Ra+ 2H20 = As0511PZia + WO $ O 
p e r d n i a t e  Arséniale 

de sodium monosodique 

Les quant i tés  d'oxygéne détcrminées expérimentalement sont 
celles q u e  représentent les équntioris ci-dessus. 

I h n s  le cas  où l'eau serai t  fortement ac id i f ik ,  nous trouirerions, 
d a n s  les seconds mrnihres  d e  ces équations, le hisulfate corres- 
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pondant de  sodium et  Ics acides nitrique, phosphorique, ors& 
nique, tungstique en liberté. 

ï o u s  lefi persels alcalins mentionnés ci-tlr:ssus sont solides e t  
de couleur blanche, amorphes ou  cristallisés. 

Les sels amorphes. obtenus nu moyen d e  la précipitation p a r  
l'alcool, contiennent des quantitks variables de  bioxyde de  so- 
dium, qui masquent  presque complàtement leurs véritables pro- 
pri6tés chimiques. 

J'ni aussi ohserv6 cela d a n s  beaucoup dc perhorates nniarphes 
du  cornnierce, qui  préseritent une fortcréaclion alcaline, duepr in-  
cilidleirient B l 'hydrate dc hioxyrlc! qui les rcnd cnustiqucs e t  im* 
propres h être cmployés en nibdrcine. 

Par  conlre, les pcmels crist.dlis6s, apres  avoir été. soigneuse- 
nicint Invés pt, dessbchés dans le vide, sont rirwtrea. e t  leiirs r h c -  
ticiris chirniqiies sont tr0s diffkrtintes de celles que présentent les 
persels amorphes. 

Nous réslitrions ci-dessous les pi-incipiiles propriétéschirniques 
-des persels cristallie6s et  ccllcs de l 'hydrate de bioxyde, pour  les  
comparer avec celles qitr présentent les persels ainorphes. 

4 .  Avec l'acétate (le plomb, tous les persela cristallisés don-  
nent u n  précipité blanc di: persel plornliique, soluble dans  l'acide 
nitrique avec vive eff'ervescerice. 

Les persels amorphes donnerit un prkcipitérouge d'orthoplom- 
bate plombique et  sodique, qui ,  avec l'acide nitrique, laisse u n  
résidu hrun de PbO2* 

L'hydrate de hioxydedonne le rnblmepracipité rouge. 
2 .  Avec le nitrate d'argent,  tous les persels cristallisés donnent 

un précipité blanc, mais les composés ~ r g e n t i q u e s  de  ces acides 
~ ~ w o x ÿ ~ é n é s s o n t  s i  peu stables qu'au bout de  peu de temps ils 
deviennent gris ou jaunes, avec mise en liberté d'oxygène. 

Les persels amorphes protluisent tous, avec ce réactif, un  pré- 
cipité gris ou noir,  qui  est un mélange d'argent et de peroxyde de 
ce m6me mEtal. 

L'hydrate de peroxyde réagit comme les sels amorphes. 
3. Avec le nitrate mercureiix, le précipite blano produit par  

les persels crislallisés s e  décoi i ipos~ t i é ~  i:~piderxient e t  devient 
gris noir ou mnrron . 

les persels arnbrphes donnent immbdiatement, comme l'hy- 
drate de peroxyde d e  sodium,. un prbcipité noir. 

4.  Avec le chlorure mercurique, tous les persels cristallises 
donnent u n  précipité rougi: t r i s  intense, soluble avec efferves- 
cence dans I'acide chlorhgdrique. 
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- Les pcrsels arnorphes produisent avec CC chlorure un précipité 
jaune-roqe,  corrimecelui de  l'hydrate de peroxyde de sodiuiii. 

5. Avec le sulfate de cuivre, les persels cristallisés donnent un 
précipité bleu de persel ciipriqiie, 

Les persels amorphes en donnent un do sel basique qui, avec 
un grand excés de persel et d e  chaleur, devient noir. 

6. Avec les sulfates de zinc et de cadmium, les persels cristal- 
lisCs donnent, aussi bien que les amorphes, un précipité blanc. 

7. Avec la solution de nitrate de bismuth, neutralisée jusqu'au 
point de la rendre légèrement trouble, les persels cristallisés 
doiirierit un précipilé blanc cristülliii. 

Les persels amorphes donnent un  prkipité jaune-rouge, qui 
est de I'hydrade de bioxyde de bismuth [Bi0(011i4]. 

Cette dernière réaction est identique k celle que donne l'hy- 
dratle de peroxyde de sodiuin avec le inSine sel hisinuthique. 

8. Avec le chlorure d'or, les persels cristallisés ne proiluiserit 
qu'une lég~reeffervescence. due l'oxygène mis en liberté par 
Yhyrlrolyse du persel. 

Lee persels aiilorphes donnent, d'abord, un liquide bleu, dû ?i 

la réduction de l'hydrate aurique e n  hydrate aiireux,puis un pré- 
cipité d'or m6tallique. 

L'hydrate de bioxyde engendre de l'hydrate aurique, qui avec 
l'eau oxygénée, se réduit en hydrate aureux (bleu) et enfin en 
or métallique. 

9. Avec le chlorure et 1i: sulfate manganeux, les persels eris- 
tallisés donnent un précipité rose de persel maiiganenx, très 
stable, soluble avec effervescence dans l'acide chlorhydrique, 

Les persels amorphes produisent un prkcipité marron ou brun 
foncé d'hydrate rnanganique. 

L'hydrate de bioxyde produit la rri&me réaction. 
4O.Avec le sulfate et le chlorure de nickel, les persels cristallisés 

donnent un précipité blanc verdiltre de perse1 de nickel. 
Les perstils arnorphes doiiiieiit uri prbcipité de sel hasique, 

comme l'hydrade de bioxyde de sodiuiii. 
I l .  Avec le nilrate el le clilorure cobalteux, les persels cristal- 

lisés donnent des précipités rle belle couleur rose, qui sont des 
persds colinlteur . 
- Les persels amorphes produisent, d'abord, un précipiti: jnune- 

verdhtre, d'hydrate cobalteux, qui devient de  suite brun foncé. 
L'hydrate de bioxyde de sodium produit aussi cette derniere 

réac:l.ion. 
1 2 .  Avec le sulfate fcrrcux, tous les perscils cristallisés donnent 
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un prEcipit4 vert  ou Ijleu-veidilti.e, qui,  avec Ir: peinitrilte, est si 
intense qu'il pnrait  no i r .  

Les persels nniorplies clonnirit, comme l 'hydrate d e  bioxyde, 
un précipité rouge d'hydrate ferrique. 

13. t\vt:c le chlori1r.e ferriqne, les persels cristiillis6s, n i m i  
bien que les amorphesi  donnent u n  prccipité rouge d'hydrate 
ferrique. 

l 4 .  .4vec les chlorures de  calcium, de strontiuin et de  baryum,  
tous les persels cristallisi:~, y compris les pernitratea, donnent  un  
précipiti: bkiric cristiillin de persel calcique, strontianique e t  
barytiquc. 

15. Lorsque les persels cristallisés, sont ajoutés & une so-  
lution d'iodure potassique et additionnés ensuite de quelques 
gouttes d'acide sulfurique, l'iode est mis pn liherld, e t  le liquide 
prend une couleur jaune-rouge. 

Les persels amorphes présentent le  inéme phénomène, mnis 
avec plus d'intensité, ainsi quel 'hgdrate  de bioxyde d e  sodium. 

Les pernitrates, avec le  sulfate ferreux et l'acide sulfurique, 
produisent une vive efkrvescence, due  à la mise en liberté de 
l'oxygéne, puis ils prennent la coloration propre des nitrates. 

Les perphosphates et les pernrsh in tes  précipitent avec la 
mixtzue mngnisienne et  molybdipe .  

Finalenlent, si  à. Ogr.50 de  pertungstnte ou de perphospho- 
tungstatc sodique, on ajoute 10 cc. d'eau distillSe et  5 cc. d'acide 
chlorhytlrique, on aperçoit iinm6dinleinent une abondante mise 
en libei*lé d'oxygérie. E n  faisaul bouillir le rri6lange dans u n  
petit vase de verre, or1 voit apparaî t re ,  au  bout de quelque temps,  
un ahontlixnt précipité jaune d'acide métatungstique; si l'on 
ajoute alors du chlorure starineux, le  liquide prend une  couleur 
hléiie e t  i l  se pi.Scipite de l'oxyde bleu de  tungsti:ne. 

On comprenJ donc les applications importantes que  peuvent 
recevoir ces sels dans  la médecine, les ar ts  e t  l'industrie, ainsi que 
daos l'analyse chimique. 

Les pernitrates, p a r  exemple, qui  donnent, sous l'action d e  In 
chaleur, d e  25 à 16 p. 100 d'oxygérie, saris compter celui qu'ils 
donnent coinme nitrates, sont des comburants très éncr,'q ues, 
et, pour cela, recomqandés  pour la fabrication d'explosifs. 

Les perphosphates qui,  sous l'action de l'eau, mettent en 
liberté de 13 à 24 p 200 d'oxygène, peuvent rendre de  grands 
services A la inédesine. 

(Nota ~ ~ r é s c n t é e  nu VE Corzgrès de chimie applique'e de Rome, 
1906). 
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Dosage des essences clans les liqueurs, 
Par hl.  LE PROF. BRUYLANTS (1) 

Toutes les essences sont volntiles ; elles sont entra'ln6t.s avec 
l'alcool e t  la vapeur  d'eau lorsqu'on souinct les liqueurs à la dis- 
tillation. Le dosnge des essences doit se  faire dans le distillatuni, 
la prAsence d u  sucre en entravant 1'extrac:i.ion. 

Nous suivons, pour ce dosage, deux procédés : l 'un, bas6 sur le 
titrage a u  brorrie des huiles essentiellee, contenues dans un éther  
de pétrole d6terrniné; l'autre, basé s u r  la peshe directe des esseri- 
ces obtenues p a r  évaporation, dans  des conditions données, d'un 
vkbicule d'extructiori (pétrolbirie liouillarit B basse terripé~ature). 

Lc dosuge par tiil-~melrie est appliqué aux liqueurs qui sont prC- 
parées à l'aide d'une seule essence ou l'aide de plusieurs essen- 
ces appartenant à u n  mEme groupe et ayant  une grande analogie 
d e  composition : airisi l 'anisetk qui est faite B hase d'anis vert; 
l'anisette de  Bordeaux, pour laquelle on se sert d'un mélange 
d'anis vert e t  de badiane ; le kurrimel, qu i  renferme des essences 
de carvi et de  cumin ; le curaçao, qui contient les huiles essen. 
tiellcs de curaçao bigi~rade e t  d'orange Porlugnl ; la c r h e  de men- 
t h e ,  à base d'esserice de riierittie poivrée. Nous riégligeons ici 
les tt-nces d'essences niitrcs, telles que cannelle de Ceylan, 
fenouil, etc , qu'on ajoule pnrfois à ces liqueurs. 

Le dosrige prw pesée est appliqué :iux liqueurs qui renferment 
des essences appartenant k des groiipcs divers et  ne  pr6sentant 
pas  suff~sauiincnt d'analogie pour  étre titrhes par rapport it une 
essencc rlktcrmink : ainsi les chartrriisss verte et jaune, l i ~  béni5- 
dictinc, les élixirs divers, etc. ,  etc. 

Dans les rlniix cits, on pracètlt:, tout d'nhord. à l a  distillation 
des  liqueui s ,  de façon h si5p;lrer le sucre et b recueillir un  disti1li~- 
tuiii tlevantservir II Iii. d6tcrininalioii de  la richesse alcooliqne. 

J l o w  or)nna~.oin~.  - I1rt ; leaer.  200 cc. de liqueur a 130 :y njoii- 
t,er 100 rc. l l e r i u :  t l ~ s l i l l ~ i  i p  712 ;lrcn,ge sur rlrs fi,ngrne?ststle pipe; rscueil- 
lir 700 cc. de distilliitiim ti 1 3  ! ; t l i l r i m i r i e ~  11s ~.ichesse alcoolique ù 
l 'aide d'wz alcoon&rv. 

-4. - Titrimdtrie A l'eau de brome - Toutes les essen- 
ces nhsorheiit d u  broiiie ; la quantité absor,hée, constante pour 
une  iiiéiiie essence dans  des conditions itlentiqiics d'opération, 
uaiie avec celles-ei; elle varie surtout avec Innature de l'essence. 
L.1 inenthe du  Jitpon, par  cxeniple, l ise (lauze ii quinze fois inoins 
de brome que l'easeiice de citron, d e  ~ e n k v r i e r ,  etc. 

(1) Ezlrait d'un rupport au Conseil supii;rieu1, d'hygiénc publique de 
Belgique. 
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Le dosageee fait par comparaison : on détermine, d'une part. 
le nombre d e  cc. d'une solution titrBe d'eau de hroirie qu'absorbe 
u n  liqiiirlc p6trol6iqiie, r1,ins leqiicl on a fait passer l'essence d'un 
voluine deterinine de liqueur, et, d'autre part ,  le nombre de  cc.  
de  ce th  snltit.ion d e  h o m e  qui sont ahsorhthpar  unernéme pktro- 
Iéine, prt5parka S l'aide d'une quanti16 fixe de  solution-type 
d'essence, derichessealcooliquesernbl;ible colle de la liqueur (1). 

Liqueur tilrée de brome. - On se sert d'une solution dcmi-déci- 
normale, prkparke en tltssolvant 4 g r .  de  brome dans  un  litre 
d'eau distillée con te~ian t  40 gr. de broiriure potlissique. 

Liqrtide pélroleique. - On prend coinme telle la pétroléine d u  
commerce, dite Mntoca~.liile ( D  -0,680); on y ajoute un  c i n q u i h e  
da son volume d'eau, puis du Iirsme jusqu'à ce que,  aprés  une  
agitation vive, il persiste une teinte jaunbtre due a u  brome non 
fixe; on decante l'eau ; on abandonne la in~ tocar l ine '  jusqu'h 
d6coloration complète, e t  on la souinet it u n  nouveau lavage, afin 
d'enlever I't~cide broinhytlrique formé. 

Solutions-t!ps d'rs.iences. - Elles doivent avoir li t  mSme richesse 
alcoolique qiieln l iqueur  A analyser et  contenir une quantité déter- 
riiinke (ne dCpnssant pas  1 g r . )  d'essence par  litre. On commence 
par  dissoudre cette qunn t i t 6  d'une essence unique ou d'un 
iiiil:~nge d'essences dans 100 cc.  d'alcool S 9b0. 

On prhlève ensuite 20 cc. de ces solutions, et on les amen&, ?i 

l'aide d'alcool e t  d'eau, à un volurne de 200 cc. d e  richesse alcoo- 
liqumsernhlable k celle d e  la liqueur; on y ajoute 100 CC. d'eau 
et l'on soumet à. la distillntion, da  façon h. recueillir 200 cc.  d e  
distillntum. 

&XTHACTIOX P É T R O I . ~ I Q U E .  - Yre'leuei. 100cc. (2) du distillatum 
de la lipuezw et auiant d d  celui de la solution-type ; les introduire cha- 
c u n  dans une éI~i-oiraette graduée bouchie ii l'inieri; y ajouter 15 cc. de 
motacarline, puzs de Z'eulc rn quantité suffisante pour nmefzer le titre 
ulcooliqua Ù Z0 enuil-on (3;; agiter oii,emetit b trois ou  qiiutve reprises, 
a11rès un inter.valls de qu+~ues minutes ; Inisser reposer: au bout d'un 

(1) Nombre de cc. de  liqueur decinormale de B r .  abaorbes par quelques 
essences [i~péralion cfïeclukt: sur 0 ,05  d'essence, 10 ce. de iiiolocarlirie, 
10  cc. d'eau) : Menthe Mitcham 1,8-2,O ; L'ortiigûl 20,s - 2 1  : Curaçao 
l % 7  ; Bigaradm 19.4 ; Citron 20,0-20,s ; Herp;~rrioLe 17,7-18,O ; Corian- 
dre 17,8-18,2 ; Fenouil 8,li-10.0 ; Carvi 11,8-13,O; Badiane 11,O-12,s; 
Anis vert 1 1 , 5 4 2 . 0 .  
' - ( 2 )  On p u t  r6duire la quanti18 de  distillatum & 50 cc., excepte pour les 
liqueurs k balin d'essence de mentlie. 

(3) Soit un distillatum de la richesse de 3805. 
3835 x 100 = i g i .  -- 

25 
:est-b-dire que 100 cc. du distillatum doivent t t re  amenés 5 154 cc. 
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quart d'heure, verser dnns le ~nilringe l a  ri 7 0  gr .  de chlorure de 
sodium ; 2'é.mulsion formée se rbsout instantanement ; décanter soigneu- 
sement la péh-oliine. 

T I T R A G E .  - Verser 20 cc. de c h a c m  de ars solutions pétroléiques 
dma des flacons bouches h I'imeri, d 'une  contenance de 3 0 ~ ~ .  environ ; 
y ajouter 10 cc. d 'eau ; dnns u n  troisième flacon, verser 10cc. de moto- 
cnrline et 10cc. d'eau pour u n  essai iz blanc; laisser s'écouler dons 
&Y flacons la liqueur titrée de brome, contenue dnns des burettes gra- 
duies dicisies en dixièmps de cent. cube, en  ngitant de temps en temps 
t h  vivement le contenu des flacons ; arrCler l'icoiilement lorsque la 
pe t~dè ine  a pris une coloration jaune persistante, d'égnle in t~ns i té  dans 
les trois fincons. 

D é d u i ~ e ,  de ln quantite' d'eau de brome absorbée par les solutions 
pitrolciques d'essences, celle que fixe la pétl-oliine seule ; une ~ é y l e  de 
trois slcfira pour elnblir la richesse en esselice de la liqueur. 

B, - Dosage par pes6e. - La pkt,rolriine dont on se sert 
pour cette opération bout entre S Y  et  3s0. 

L'extraction se fait  de la même façon que pour l a  titrimétrie au 
brome, en prenant  la précaution de  refroidir dans l'eau glacée 
les solutions d'essence et  le liquide extracteur. 

L ' o p h t i o n  préliminaire h In pesée s'effectue dans les condi- 
tions suivantes : 

Prélever 10 cc. de pltroléine; les introduire dans un  mutras 
d'Erlenmeyer préalablement tare,  d 'une contenance de 30 cc. environ; 
placer celui-ci duns u n  exsiccaleur ù chaux,  dons leqzcel on peut faire 
le vida et où se trouve u n  thermomètre divisé en dixiènzes de d e g ~ é ;  
faire le vide et arrêter l'action de la trompe lorsyzie le thermomètre, qui  
a baissé a u  cozrrs de l'évaporntion, est remonté a u  degré init ial;  air 
boul d'une demi-heure, laisser entrer de l 'a i r  sec drms l'appareil ; peser; 

3 
multiplier le poids par - et le produit par 10, pou1 conndlre la qunn- 

2 
tité d'essence par litre. 

Cette opération donne des résultats assez constants, comme le 
montrent les chiBres suivants. 

Nous attribuons cette constance à ce fait que,  dans I'ntmo- 
sphkre sèche où se produitl'évüporation, la rosée ne peut altérer 
les chiflres de peske. 

Les opérations dont  les résultats sont indiqués ci-dessous et 
servent de types pour  les difi'tSrentes essences, ont  été ineriées de 
iiinniEre q u e ,  dans 10 cc. d e  pktroléine, se tixouvent Ogr.03 d'es- 
sence ; un essai dc contrblc ri étb fait  en évaporant 20 cc. de  
pétroléiiic contenant Ogr. 10 d'essence. 
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0 ~ ~ 1 0  d'essences 
dans iO cc de petro- 
leine To initiale entre 

150 e l  190 

ESSEKGES 

C 

Anis vert. . . . . . . .  
Badiane . . . . . . . .  
Citron . . . . . . . .  
Bigarades . . . . . . .  
Orange Portiigal . . . .  

. . . . . . . .  Curaçao . . . . . . .  Bergamote 
Menthe. . . . . . . . .  
Coriandre . . . . . . .  
Fenouil . . . . . . . .  
Carvi. . . . . . . . . .  
Cumin. . . . . . . . .  
Genévrier. . . . . . . .  
Tirebentine. . . . . . .  
Angélique . . . . . . .  
Cannelle. . . . . . . .  

Note sur d e n  repoummen po1s~eiimes sur auir, 

t l ~ ~ n s  10 cc. d e  p t t ro  
léine To initiale entri 

160 el 18"s 

051048 
O 019 
O 035 
O 036 
O 036 
O 037 
O 038 
O 046 
O 043 
O 047 
O 041 
O 039 
O 028 
O 037 
O 036 
O 048 

Par M .  FERDIN.$XD JEAN. 

Nous avons Bté chargé de  l'examen d'une veste confectionnée 
en peau de  mouton noircie et de  rechercher l'origine et la cause 
des repousses qui maculaient cette peau.  

Ces repousses se  pr6sentaient sous forme de petites gouttes 
jaunktres, transparentes et  poisseuses, venant exsuder principa- 
leinent a u x  trous d'aiguille des piqtîres, et, su r  diverses parties 
de In peau, sous forme de gouttelettes lenticulaires ne pdnétrant 
pas dans l'intérieur de la peau. 

Ayant  pu dktactier Ogr.23h de ces rriatiéiw poisseuses, on eri 
a fait l'analyse, qui a donne : 

Eau . . . . . . . . . . .  8 p.  100 
Fibres et colorants . . . . . .  17 - 
Acides gras. . . . . . . . .  36.36 - 
Huile oxydée . . . . . . . .  13 - 
Huile neutre . . . . . . . .  23.34 - 

Faisaritabstractiori de l'eau et des iiiipuiet6s, ces iii:ltièi.cs pois- 
seuscs Ctaicnt donc constitu6es de : , 

Acides gras libres. . .  18.88 
Iliiile neulre . . . . . . . . . .  31.1 
Huile oxydée . . .  2U 

99. '38 
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Les gouttes de n i a t i h s  poisseuses s e  riinnifestnnl principale- 
ment  a u x  p i q î r e s  du  vêtement, a u x  trous d'aiguilles, e t  par des 
taches lenticulaires diss61nini:es en surface s u r  In peau côté fleur, 
nous avions supposé que  ces matiEres pouvaient provenir de 
l'emploi, pour  la coulure de la veste, de  fil poissé ou passE dilns 
une  preparation chaude ayant  pour ol)jet de faciliter le passage 
du fil e t  de  l'aiguille et que les n i i t i ~ s  taches &lient. protliiites 
accidentellemrnt par  des ~clahoi issures  de la matière ayant servi 
h imprégner  le fil. L'enqucte faite aupriis d u  fal~ricant  ayimt d a -  
bli que le f i l  n 'avait s u t i  aucun trempage, nous avons di1 ahan- 
donner l'hypothèse que nous avions h i s e  et chercher une 
autre  explication. 

Sur  ces entrefaites, nous reçuiries une peau d e  venu tannée, 
nourrie au dégriis, qui prksentait, s u r  divers points de la fleur, 
des exsudations ayan t  le nième aspect que celles observées sur 
la veste en peau de  ninuton ; souiiiise à l'analyse, In rn;itii:re 
poisseuse a donné : 

Eau et. iiebris de peau . .  6.43 p .  ,100 
Acides gras. . 28.01 - 
Huile neulre . .  61.20 - 
Huiles oxydées, . 4.31 - 

Soit, en rapportant  les résultats B 100 parties de  matiPre pois- 
8631188 : 

Acides gras . . . . . . .  28.99 
Huile neutre. . . . . . . . . .  63.40 
Huiles oxydées . . . . .  5 .61  

Dans les deux m a t i h s  poisseiises, on n'a pas  trouvé de gly- 
cérine libre. 

Ayant examiné à nouveau la peau de  mouton et le cuir de veau 
sur  lesquels j'avais, l'avant-veille, enlevé les exsudations au 
scalpel, je constatai que  les repousses poisseuses s'&aient repro- 
duites a u x  ~ri&iries eridroils. 

Ces repousses provenaient donc bien de I'int~irieur de la peau 
et  devaient résulter d'une modification profonde des huiles 
employées pour  la nourriture. 

De l'huile d e  lin entrait  dans ln  nourriture de  la peau de rnou- 
ton, et le cuir de  veau avait étépassé avec un fort dégrns d e  peau 
coupé d 'hu ik  de morue, huiles essentiellement siccatives et 0x1- 
dables. 

On peut admettre, pour expliquer la formation de ces sortes de 
repousses, que, sous l'influerice de I'huiriidité, de la chaleur e t  
probablement sous l'action de sortes de diastases se produisant 
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dans les degras e t  dans  la peau et  de cortüiiis iriicro.organisilirs, 
bactéries et moisissures, les huiles siccatives sont oxydées et  
saponifiées, avec rriiseen liherté de glyckririe, qui est retenue p a r  
l'eau de la peau. iki ces oxydations et acidific:~tioris doit résulter 
une augmentation d u  volurne des matières grasses dont la pcau 
est saturée; de  là les exsudations poisseuses qui se manifestent 
sur certains points de  In fleur, Ih sans doute où la membrane 
hyaline est altcirée et la fleur moins imperniéable. 

Pour éviter la procluction des repousses poisseuses, il semble 
donc indiqué de couper les degras t rop ctiaiids (ceux faits avec 
de l'huile de morue) avec des huiles non siccatives, l 'huile d e  
I~aleine par  exemple, ;tu lieu d'ciiiiployer de  l'huile do riiorue, e t  
si, dans certains cas, l 'hui le  de lin est nécess:rire, il convieridrait 
d'en atténuer la sircativité en ln iiiélnngraiit avec des huiles 
froides iiori siccatives ou (le l'huile riiiriérale. Il convienrlrait 
aussi de ne mettre en wuvre que dos huiles bien déposées, les 
matières constituant le p i ~ d  des huiles pnrniss:mt contribuer t~ 
I'acidificntion des liiiiles iieiitres e t  h la production des repousses. 

Pour rr:ch(:rt:her si les rclpoiisses poisseiist:s renferment des 
corps capables de diiterininer la décomposition des huiles p a r  l'ac- 
tion de sortes de diastases ou de micro-orgiinisrnes. on a intro- 
duit dans iiric plaqiic de  Ritri  des repousses iltitachkes de la peau 
de mouton, qu i  on t  i.t6 dElayées dans de l 'huile de morue indus- 
trielle. Dans une a ~ i t r e  plaque, o n a  dispos4 des morceaux de cuir 
de veau sur  lequel on avait observir des repousses, qu'on a recou- 
verts avec la niéme huile de morue.  

Une t r o i s i h e  plaque a 6th préparée, avec de  l'huile de morue 
seule, pour servir de témoin. Cette huile, a n a l y s k  quelques jours 
avant la mise en essai, renfermait : 

Acides gras  libres . . . , 8 .88  p .  400 
Huile oxydée  . . . , . . 8.91 - 

Les trois plaques ont Eté maintenues B 220 pendant 45 jours, 
puis elles ont  6th examinkes. 

L'huile témoin s'est fortement epaissie ; le microscope n'a p a s  
décelé de rnicro-organismes. h l'analyse, elle a donné : 

Acides gras libres . . . . 22.5 
I lu i l ene i i l re  . . . . , . 38.59 
Acides gras oxydés . . . . 63.7 

Dans la plaque contenant les rppoiisses de In peau de mouton, 
l'huile est égalernent deveniic.. visqueuse e t  poissirite. Au riiicros- 
çope, on voyait quclques IjactEries et de noriibreux iiiicrocoqucs 
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iiiol~iles et  qiielqiies spores et iiioisissures; à l'analyse, l'huile a 
donné : 

. . . .  Acidesgras libres. 19.28 
. . . . . .  IIiiile neulre 34.52 

Acides gras oxydes . . , . 4 4 . 3  

L'hiiile ayant  baigné les morceaux de  cuir  de veau était moins 
visqueuse que les prihidentes. Au niicroscope, or1 ohservait les 
m&mes micro-orgnnisriies que ilans l'huile de la plaque précé- 
dente, mais beaucoup riioins nombreux. 

L'analyse a donné : 

Acides gras libres. . 15.75 
Huile neutre . 62. 
Acidesgrns oxyil6s . 20.58 

Pour alitant qu'il soit possible de  tirer une conclusion de ces 
quelqiies essais, ori voit : l o  que I'hiiile dc morue, abantluiiii& à 
clle-niCine tlans une plaque de  Petr i  pendant  43 jours Ü. 2 i 0 ,  s'est 
profoncl6iiient iiior1ifii.e coiiiine asliect et coiiiine cn~nposition, et, 

q~ie l 'oxy in t ion  et  I'ncidilicntion se sont produites saris l'inter- 
ven tion de inicro-org;iriisi~ies. 

23 Que des iiioclificntions sr? sbnt  produites dans le méinc sons 
dans l'huile iiiéliinçée avec une trcs petite qiiaritit6 des repousses 
de la peau (le mriutori; si  l'acidité est restée à peu priis ide~itique 
h cclle d e  l'huile témoin, par  contre I'oxytlation a Cté hcaucoup 
plus profontlc. II serait peut être priimaturé d'allril,uer cette 
augiiierit;ition d'oxydation h la prksence des ~iiicro-orgaiiisnies 
qui  se sont  développés clans l'huile au cours de  l'expérience, et je 
nie borne à signaler le fait. 

L'ücidification et l'oxytlation ont  été inoindres dans l'huile 
restée e n  contact avec le cuir de veau ; elles ont été iiîoindres que 
tlans le témoin, sans doute p u c e  que la surrace de l'huile exposée 
à l 'air était  réduite p a r  le  volume des inorceaux d e  cuir. 

Par M. J .  U E I . I . I E ~ ,  
Directeur di1 Laboratoi re  miinic ipal  d e  Lyon. 

I,cs iiirlthodes pour  I'analj-se (lu beurre sorit fort nornlmuses. 
Celles destinces h la recherche e t  au  dosage de la margarine sont 
gF:néralcment basétis su r  les poids différents d'acides gras fixes 
et ii~solubles et  d'ncidesgrns volatils et soliil,les qu i  existent dans 
Ir beurre ut dans les autres graisses. 

Ct~s i n é t h o d e ~  ne sorit susceptil~les qiie d'une certaine approxi- 
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matioa pour le dosage des proportions rcspectivcs de beurre et  
des autres corps g ras  qui existent dans un  i i i d a i i ~ e  et laissent 
facilement échapper dans  certains beurres 10 & 13 p. 100 decorps 
gras étrangers. Tous les prorétl6s 1,asRs s u r  ce principe nc parais 
sent pas susceptibles d'ainélioration, parce que leur imperfection 
provient uniquement de ce que le hcurre ne pr6scrite pas une 
composition invariable et de ce que les proportions relatives de  
ses éléinerits constitutifs : glycérides acides g ras  insolubles e t  
fixes, glycérides & acides insoliibles et volatils, glycéritles à aci- 
des volatils e t  solubles dans l'eau, oscillent dans des liniites rela- 
tiveiuent assez étendues. 

Cerlains pays ont tournii cette difficulto en exigeant l'intro- 
duction dans la margttrine d'lin indicateiir : huile de sés;irne, 
fécule, qui permettent d e  déceler cette substance avec rapidité, 
inC\me dans les beurres qui  n'en renferment qu'une trés fiiil~le 
quantité. En France, cette mesure n'a pas encore Et6 prise, e t  
lmucoup de marchands de  beurre, connaissant I'irnperfmtion 
des niétliodes an:tlytiques, e n  abusent pour introduire dans leur 
niarchandise 10 ?i 15 p. 100 d c  margarine, liiissant ainsi l 'expert 
Jans une certaine incertitude, l'obligeant, le p l u s  souvent, à con- 
clure : liûurre anormal, beurre suspect, plutôt qu'à 1)eurr.e 
falsifié. 

Pour la recherche et le dosage de la graisse de coco, qui  est s i  
ripandiie aiijourd'hui coinrne graisse alimentaire sous les n o m  
les pllis divers (végétaline, lactinc, cocose, cocolait, etc.) et qu'on 
cornnience h rencontrer de teriips h autre dnns le  beurre, on a 
préconisé 6grtleirierit (le norribreuses inétliodes. Celle de MM. Müntz 
et Coudon, corisidCrée comiiic une d i s  meilleures, est d'une ex& 
ciition dElicnte et  ne présente pas une sensihilitb. très grande ; B 
10 11. 100 on a certainement de fortes présonlptions, mais, dnns 
la p lup i r t  des cas, on n'oserait. pas r6elleinent conclure d'une 
manibre formelle à l a  falsification. 

Frappé de ces irriperfectioris, j 'ai  cherché B créer une méthode 
d'exécution simple e t  présenttmt une plus grande sensibilité. Je 
n'y suis pas parvenu en ce qui concerne la i n a r p r i n e ,  niais, pour  
la graisse de coco, j'ai pu en instituer une qu i  permet d e  l a  
reconn;iitre avec une certitude absolue dès que sa proportion 
[li~ns le Iieiii,re atteint 5 p. 100 et r n h e  rnoins. Avant de  don- 
ner le principe de  cette méthode et  d'entrer dans les détails de  
son exécution, je rappellerai un  procédé que j'ai présent; à la 
Société des sciences industrielles de  Lyon, en janvier 1S90, e t  
q u i ,  tout en permettant de doser In margarine avec la  méme 
npprnxiinntion que  les autres niéthorles usuelles, periiiet, pa r  
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u n e  simple filtration supplémentaire, (le rechercher In graisse de 
coco avec la inème approxiination que la méthode de M M .  Miintz 
et Coudon. 

A . -  Cette méthodc repose sur  le principe su ivan t :  lorsqu'on 
fait réagir u n  sel de inaguésium e n  solution aqueuse sur  le pro- 
duit parfaitement neutre et  en solution aqueuse égalelnent de la 
saponification des corps gras, on prkcipite à l'état de sels magné- 
siens insolubles tous les acides g ras  insolubles et fixes, tandis 
que  les sels magnésiens d'acides volatils, qu'ils soient solubles 
ou non, restent en solution. On voit immédiatement qu'on peut 
baser sur  ce principe un procédé donnant  exactement les mêmes 
résultats que les procbdés lt:s plus généralenten1 erriployés ; il a ,  
de plus, cet avantage que tous les dosages peuvent ètre faits sur 
1 : ~  n i h e  prise d'essai e t  que les acides g r a s  insolubles et fixes 
sont engagés dans  une  coiribiriaison dont le poids, a p r k  dessic- 
cation, est  d'une fixité absolue, ~riZme en le chnulTant pendant 
48 heures B 105", ce qu i  est  impossible en dosant ces acides ti 
l 'état de liberté, leur poids diminuant  pour  ainsi dire à l'infini, 
à tel point qu 'un beurre ,  qui donriail. 88,3 p .  100 aprks S h. Z/2 
de  dessiccation, Etait descendu ?I 74 p. 100 quatre  B cinq jours 
plus t a r d .  

Exécution du procedi. - 1)aiis une fiole d'Erlenineyer de 50 
72 c c . ,  riil pèse 2 g r .  de beurre et l 'on ajoute 10cc.  de solution 
alcoolique norrnale de  potasse (36 gr .  KOlI par  litre) ; on chauffe 
s u r  u n  bain-iiiarie en agitant,  jusqu'g dissolution complète du 
beurre ,  puis on couvre avec un disque de verre, et on laisse pen- 
dan t  quinze B. vingt ininutes A une  température de 60 à 70° ; on 
ajoute quelques gc~i t t es  de soliitiori de phériolplilaléine et, goutte 
$ goutte, de l'acide sulfurique demi-normal jilsqu'k décoloration; 
on dtlterniine ainsi l'indice de saponification ou de Kettstorfer. 

On ajoute une goutte de solution normale de potasse, afin de 
m i i e n e r  ail rose, ct l'on 1i.i~ri~viise c1;iris une  cxipsiile, en évitant 
toute perte ; avec de I'eaii distillée, on fait passer dans lacapsule 
tout le liquide savonneux qui  ktait resttladhérent aux  paroisde la 
fiole, puis on fait bouillir, alin de  chasser toutl'alcool ; on ramène 
au volunie dc:jO cc. environ i i v e c d e l ' c ~ ~ u  distillée; onajoute 40 cc. 
de solutiori d e  sul iXe de iiiagriésie coiiteri;~rit 200 gr .  de sulf;ite 
cristallis6 pitr litre ; on agite vivcrnent, puis on porte il I'ébulli- 
tion ; le pricipilé, d'abord Lr,lis voluriiineux, se contracte peu h 
peu et  subit ensuite une tleini-fusion ; ce point atteint, on ras- 
scnihle le sel magnésien en un seul fragment et on laisse corn- 
pléteinent refroidir. 

Aprcs refroidissei~ient, on verse le liquide s u r  un filtre de 
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7 centiméres dc tliniii~tre, plié en qriatrt: cl t t i r é ~ p r t s  dessiccation. 
O n  &crase le précipitk avec un  a:jitatciir aplati il une  de ses 

exlrérnités, et, :lu iiiayen d'enu distillée, on le fait passer en 
entier sur  le filtre, pilis on Inve jiisqii'lt cc que Io filtr;itiiin et les 
eaux d e ' l a v ~ g e  aient altciiit le voluine de  120cc. Si I'on n soin de 
laisser écoiilcr tout le liquitl~: d u  filtre après  chaque remplissage, 
le lavage est tou,joiirs parfait lorsque ce voluirie est atteint.  Le sel 
de niagnksie n 'é tant  pas complètement insoluble dans l'eau distil- 
1Be. il y a ulilité lt fixw L I U  volurne toujours le iiiérrie pour le fil- 
trtitiim e t  l e ~  eaux de lavage,  

On dessdche le  filtre à 200-iOY jusqu'k poids conslanl. Le 
beurre donne, pour  4 gr., de  l gr.79 à 1gr.84 de sels niagnCsiens 
insolubles ; la graisse de coco donne u n  poids différent ; la mar- 
garine donne l g r . 9 8  :L Ig r .99  et  le saindoux sensibleuient 2 gr.  

On incinère dans u n  creuset de platine, e n  chauKant suffisam- 
iiieiit pour dkcnrbonater la magnésie, el I'on pèse aprés  refroidis- 
sement; le beurre, la margarine et le sairidoiix donnent, pour  
2 p., u n  poids de magnésie variant de  Ogr.137 Ogr.138 ; la 
graisse de  coco donne Ogr. 136 kOgr 137;  on soustrait le poids des 
cendres des selsde magnésie, e t  I'on multiplie le reste par  52.65; 
on obtient ainsi, ponr 100, sensiblen~ent  le poids des acides g ras  
fixes tels qu'on les dose par  les proc6tl6s usuels ; on y parvient 
ericore plus sirnplernerit en multipliant les sels magnésiens inso- 
lubles p a r  4 7 . 7 .  

Au fiitraturn et a u x  eaux de  Lavage, on ajoute 5 cc d'acide sul- 
furique demi-normal ; i l  s e  forme un prEcipit6 qu'on recueille ud 
peu plus t,ard s u r  filtre mouillh, qu'on lave, qu'on redissout dans 
de l'alcool bien neutre et qu'on titre avec la potasse décinormale 
(ne contenant pas  de carbonate),  en prksence de la phénolphta- 
Iéine. Les beurres de la région lyonnaise exigent dc lcç.3 il 2 cc., 
correspondant à 0.572 0.880 d'acide hut,yriqut: pour 100 de beurre. 
Avec la margarine et le saindoux, la liqueiir reste liinpide, la 
quantite d'acides insolubles libérés étant nkgligeable. Avec la 
grnisst: de COCO, le précipiti! est heaucoup plus abondant qu'avec 
le beurre et exige, pour s a  saturation, 8 k 9 cc. d'alcali décinor- 
~ ~ i i i l .  correspondant à un poids moyen, calculé en acide butyri- 
que,  dt: 3 7 &  p.  100 de  graisse d e  coco. 

En filtrant bouillant le produitde l'action du  sulfate de magn6- 
sie sur  le savon neutre de coco, l a  quantitk de ces acides est 
encore auginentée de 1 cc. B l cc .5  d'alcali décinorm:~l. Le liquide 
se trouble, en effet, assez fortement par  le refroidissement. Après 
n o u s d l e  filtration à froid, le liquide limpide se trouble encore par  
dllutjonavec les e a u x d c  lavage. Avcç le beurre pur ,  les résultats 
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obtenus en filtrant a p r h  refroidissement ne diffbrent guère de 
ceux qu'on obtient avant  refroidisscirient ; ils sont cependant un 
peu plus élevés dans ce dernier cas. 

Le liquide limpide duquel ont ét6 séparés les acides précipités 
par  l'acide sulfuriqiie e5t traité d e  l'une dcs manières suivantes, 
qui conduisent sensiblement au inèriie résultat : 

i 0  On distille les k j S  environ du  liquide, en ajoutant un peu 
de pierre ponce d a n s  le but de régulariser l'i:bullition, et, dans 
le dis t i l la tu~n,  on dose les acides avec une solution alcaline déci- 
normale en présence de  la phénolptîtaléine (sans carbonate). 

2" On fait bouillir, sans recueillir les vepeiirs,jiisqii'A réduction 
au 1/3 environ, et l'on titre l'excés d'acide sulfuriqiie avec une 
solution alcaline d6cinormale. Le voluiiie employé, soustrait de 
23 cc., donne le volurne q u i  aurai t  été saturé p a r  les acides voln- 
tils (j'ai vainement cherché un indicateur qui perriiette de titrer 
l'excès d'acide minéral en préserice de l'acide hutyriquc, ce qui 
éviterait de  chasser ce dernier p a r  l'éi~ullition). 

3O On introduit le liquide acide dans  une houle ii décantation ; 
on épuise deux fois par  50 cc. d'étlicr sans alcool, chaque fois, 
en agitant vigoureusenient pendant une minute. Les porlions 
d'éther, clCcnntées, sont successiverrient passées sur  un filtre sec et 
recueillies dans u n  flacon fermant avec u n  bon bouchon, puis on 
ajoute une solutiori alcaline décinormale jusqu'h ce qu'après vive 
agitation, le liquidc qui  sc sépare (le l'éther reste colori: en rose. 
On peut aussi a jo~i te r  d'un coup un  excès mesuré d'alcali décinor- 
mal et titrer l'excés avec l'acide sulfurique déciriormal. 

On obtient ainsi,  ii très peu de chose près, Ics rntines résultats 
q u e  p a r  la tléterrriiiiatiori de l'indice de Reiclirrt-hleissl-\\'olny, 
k condition cepcndimt de multiplier les résultats obtenus par 2.5 ,  
puisque la quantite d e  beurre erriployée n'est que de 2 gr. au lieu 
de 5.  

Pour 2 gr.  de beurre, il faut u n c  quantité d'alcali décinormal 
voisine de 12 cc. Pour  3 gr .  de iriargnrine, Occ.7 h Occ.9, et pour 
2 g r .  de  graisse de  coco âcc.8 h Jcc.9. 

Ce procédé d'analyse est extrSmen~ent  coinn~ode et donne des 
résultats rerriürqualiler~ier~t coricor~tlarits, mais il rie peut duriner 
la margarine et Io graisse de coco qu'avec la  ménie npproxiii~ation 
que les niéthocles usuelles ; i l  l i e n  est pas  d e  n i h i e  du suivant, 
qui perniet d e  caractériser 5 p .  100 et mPmc moins de graisse de 
coco, soit dons le I~eur re ,  soit dans la ni:irgarine et le saindoux. 
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13. - I'nocBo~: DE aircriciicriri DE LA GRAISSE DE coco DAXS LE 

R B U R R E ,  APPLICABLE A LA IlECHERCAE DE LA M A R G A R I N E .  

1 .  Le beurre de  vache est coinpos6 de glyckrides d'acides d e  la 
série grasse. Ces acides sont,  les uris irisolubles et fixes, d'autres 
insolubles et volatils ; enfin d'autres sont solubles dans l 'eau et  
volatils. L'ensemble de  ces acides provenant de 100 gr .  de beurre  
sature e n  moyenne 32gr.8 d e  potasse KOII (indice de Kceltstor- 
fer). Ln graisse de coco est corripostie de  niéme, mais elle ren- 
ferme des acides insol~ibles et fixes de poids moléculaire inférieur 
(acide laurique) et des acides volatils insolubles en plus g rande  
quantilé que le beurre ; leur ensemble exige, pour.leur saturat ion,  
unequantité debase plus corisidérable,enmoyenne 25.8 de potasse 
KOJ-I pour 100 gr .  de graisse de coco. 

Le saindoux et les autres  graisses ne contiennent pratique- 
ment que des acides fixes et  insolubles; leur enserrible exige,  pour 
leur saturation, 19 gr .6  de potasse KOU pour 200 gr .  L a  marga-  
rine donne des chilyres peu difftrents. 

2. 11 est possible, en faisant réagir s u r  des solutions de savon 
de potnsse neutre de beurre de vtlche et de graisse d e  coco des 
scls m6tallicpes appropriés, de précipiter, !L l'état de sels iriso- 
lubles, soit les acides gras  insoluhles et fixes seulement (magné-  
sie, etc.), soit les acides insolubles et fixes avec partie des acides 
iiisolubles volatils (bnryurn, e tc . \ ,  soit la totalit6 des acides fixes 
et insolubles et la totalité des acides volatils' insolubles (cuivre, 
ploriib, etc . ) ,  sans toucher a u x  acides volatils solubles. 

3. Les acides volatils solubles de 5 gr .  de beurre devache  satu- 
rent en moyenne 28 cc. d'alcali décinormal (indice de Keichert- 
Meissl-Wolny), soit O gr.1368 de potasse KOB ou  3gr.136 p. 100 
de beurre. 

Les acides volatils solubles de 5 gr. de graisse de coco saturent  
10 à I I  cc. d'alcali décinorinal, soit O gr.0588 de potasse KOH 
ou 1 gr.176 p .  100 de graisse de coco. 

Le saindoux et les: autres graisses ne donnent pratiquement 
pas d'acide volatils solubles ; la margarine en donne une  quari- 
tité triis faible. 

Si l'on soustrait la quantite de KOH nécessaire pour saturer  les 
acides volatils solubles de l'indice de Kciettstorfer total, on trouve: 

Ueurre de vache. . . . 228 - 31.36 = 196,64 
Saindoux. . . . . . 196 - O = 196 
G ~ a i s s e  de coco. . . 258 - 11.76 = 246,%4 
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Les acides gras  insolubles du beurre  de  vache et  ceux du sain- 
doux exigent doric sensiblerrieiit l i ~  m h e  qu:~ritité d c  base pour 
leur saturation. Ceux d e  la  graisse d e  coco en exigent, au con- 
traire, une  quantité heaucoiip plils grande.  

4. Si l'on ajoute k une solution neutre de savon de potasse la 
quantité théorique de  sel métallique pour  p r k i p i t e r  exactement 
la totalité des acides insolubles fixes et  volatils du  beurre de 
vache et  qu'on filtre après  viveagitation, le filtratum ne rcnferriie 
ni excès de sel rnétallique ni excés de sels alcalins d'acides gras 
précipitables par  le mérne sel rriétallirpe. P a r  conséquent, en 
ajout,ant au  filtriitiirri une nouvelle qiiantité du sel métallique 
précipitarit, il doit rester limpide ou sensiblement. 

Avec le saindoux ou la margarine, il en est de même, puisqu'ils 
exigent la r r i h e  quantité de  base. 

Si, au contriiirc, on  ajoute h du  savon de  potasse neutre de 
graisse de coco la quantité théorique de sel niétallique pour pré- 
cipiter exactenient tous les acides insolubles fixes et volatils du 
mkme poids de heurre dc vache que celui de graisse de coco niist: 
en exp6rience. la quantité de  sel métallique sera insuffisaritepour 
précipiter la totalité des  acides insolubles fixes et  volatils,et,pour 
200 gr. de griiisse de  coco, il restera 2 l 'état de sels de  potasse 
soluble u n  poids de ces acides gras  correspondant à 4gr.954 de 
potasse KOLI. 

Si donc, après  vive agitation, on filtre, on doit obtenir u n  fil- 
traturu précipitant abondarnrnent pilr le méme sel niét,;illiquc ; 
c'est, en effet, ce que vérifie I'exp6rience. 

En pratique, la filtration avec excès d e  siivori alcalin soluble 
est iiiipossible en employant la solution rnétallique seule ; or1 
tournc cette difficulté e n  ajoutant un  sel alcalin solui~lc dont 
l'acide ne  puisse géner en rien la réaction, e t  dont le rbleconsiste 
entièrement k faciliter I'i~gglomérntion d u  prplcipitk. 

1,es faits théoriques, ahsolurnent exacts, exposés ci-dessus per- 
mettent d'établir une  méthode très sensible, conduisant sûrement 
h la découverte de la graisse de coco, soit daris le saindoux, soit 
dans la margarine, soit dans le beurre, l a  présence dans ce der- 
nier du  saindoux ou de  la margarine n e  contrariant en rien la 
réacliori. 

Les seuls métaux précipitant la totalité des acides insolubles 
fixes et volatils peuvent, dans  toiis les cas, conduire à u n  résultat 
exact. .Avec la nxqgés ie ,  par exemple, d a n s  un mélange en pro- 
portions convc,nal)les de beurre, de  rriargarine et de graisse de 
coco, cette dernibre échapperait à l 'analyse, parce qu'elle ren- 
ferme une quantité d'acides non précipitables p a r  cette base, 
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supérieure a u  beurre, e t  qu'il est possible avec de la  margarine 
d'établir une compensation. 

Après de  très nombreuses expériences, je rrie suis arrSté au 
cuivre, parce qu'il rernplit hien le but  cherché et  que la liqueur 
d'épreuve en est trks facile à. préparer.  Ses wls  p r k e n t e n l  cepen- 
dant 1'inconvi:nierit de posséder une réaction acide qui oblige à. 
opérer en milieu u n  prii alrociliqiie. 

Précautions. - Pour la  recherche d e  petites qu:tntités de coco, 
faire les pesées à 1 milligr. près et ne se  servir que de  ballonsjau- 
gés et de pipet,t,es dont l'exactitude a 6t,é soigneusement vkrifiée. 

Pripamtion de la liquer~r rt'dpreute. - Pour  100 gr. de beurre, 
il faut une qiiimtitP, de  sel de  cuivre correspondant à 13gr.84 
d'oxyde C u 0  ou à IL3gr.62 de  suIf& cristallisé, contenant exacte- 
ment 5 moléculcs d'eau. Pour 100 g r  dc graisse de coco, il faut 
une qiiantité de sel de  cuivre corrcsponrlitnt k li.31i d'oxyde C u 0  
ou i l  54.68 de  sulfate à S rnolécuies d'eau. 

Peser exncteinent 21gr.85 de sulfate de  cuivre chirnique- 
ment pur, récemment cristallisé, essoré dans d u  papier buvard 
et abandonné h l'air jusqu'à ce qu'il ne perde plus de  poids. (Celui 
qu'on a dans les laboratoires a gé~iéralerrierit perdu de l'eau de 
cristnllisntion et donne souvent une liqueur t rop forte). 

Peser, d'autre part ,  environ 5Ogr. dc sulfate de  soude cristal- 
lisé et  p u r ;  faire dissoudre dans l'eau distillée et  compléter & u n  
litre; 20 cc. de  cette solution précipitent les acides gras  insoluhlcs, 
volatils e t  fixes d e  1 gr. de beurre ou de saindoux. Elle est $né- 
rdernent juste, mais  il faut  néanirioins In vérifier p a r  des essais 
l'un sur  d u  beiii-re pur ,  qu'il es1 toujours facile de préparer avec 
du lait, l 'autre avec le rnSine beurre additionné de 5 p. 100 de  
graisse de  coco. Le filtraturn obtenu dans les condition; indiqu6cs 
plus loin ne doit pas précipiier e n  ajoutant quelques gouttes d e  
la rnérne liqueur cuprique ou il doit donner seulement u n  très 
léger louche ; il rie doit pas se  colorer avec le ferrocyanure de  
potassium ou il doit donner  seulement une coloration rose à 
peine apparente avec le heurre pur ,  et un  précipitf: avec le beurre 
contenant 5 p .  100 de coco. 

Manière d'ope'rer. - On pkse a u  milligr. prés, dans une  fiole 
d'Erlerirrieyer d e 3 0  à 7 5  cc., i gr. d c  beurre  bien desséche et bien 
filtré; on ajoute Sec.  de  solution alcoolique normale de potasse; 
on chauffe, en iinprirnant l in  rnouvenient circiilnire jiisqu'g dis- 
solution complète du  beurre ; on ferine avec un  likge, afin d'kviter 
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l 'évaporation de  l'alcool, e t  l'on abandorine pendant u n  quart 
d'heure à une  teiripérature d e  60 h 7 0 ° ;  après ce temps,  on ajoute 
quelques gouttes de  solution de phériolphtaléirie et,  goutte h 
goutte, rle l'acide sulfurique demi-normal jusqu'h decoloration 
de In phénolphtaléine ; on détermine ainsi l'indice di: Kmtts- 
torfer ; on  ajoute maintenant au liquide de  la soude normale, 
afin d e  ramener  nettement au  rose, puis,  en faisant couler lente- 
ment  et en imprimant  au vase un  mouvement circulaire, SOcc. 
exactement d e  la solution d e  cuivre ; on place le vase dans de 
l'eau chauffke 800, et, lorsque le précipité s'est suflisürrirrient con- 
tract6 et se  sépare riettemcnt d u  liquide, on enlève le vase, qu'on 
laisse refroidir complètement. (Pie pas c h a u f k r  à l'ébullition, 
parce que le sel fond e t  se fixe a u x  parois ; il est, en outre, plus 
difficile A lauer). 

On filtre s u r  un filtre d e  9 centirnEtres d e  diamètre, plié en 
quatre  et taré  après  dessiccation ; on ajoute a u  filtratum limpide 
quelques gouttes de In l iqueur  de cuivre. Trois cas peuvent se 
prCsenler : ou bien le  liquide reste limpide ou louchit léaèrement : 
beurre p u r  ou contenarit de la rriargarine ou du  saindoux, mais 
pas d e  graisse de coco ; ou bien il se forme un  trouble sensible qui 
se rassemble assez rapidement  en flocons : prkserice de coco en 
proportion ne dépassant pas  10 p. 100 ; ou encore il se produit 
u n  trouble ou u n  prScipité très abondant  : préserice de  coco en 
plus grande quant i té .  

En cas d'analyse qualitative e n  vue  de la  recherche du coco 
seulement, les operations s 'arrétent ici. 5 p. 100 et mème moins 
(le ce corps g r a s  peuvent ainsi étre caractéris6s. 

Pour  la recherche (le la margarine et  le dosage de l n  graisse 
de coco, on poursuit l 'analyse coriirne suit.  Si le filbraturn n'a 
pas troublé p a r  la liquciur de  cuivre, il suffit d e  laver à fond, 
en faisant passer tout  le prkcipité s u r  le filtre ; si le filtratum n. 
troublé, il faut %jouter un excès léger de  la liqueur; on rassemble 
le tout sur le filtre, et on lave corrime précédemment;  il faut 
pour cela au  moins 200cc. d'eau distillée ; il faut,  dans tous les 
cas, pousser le lavage jusqu'à ce que les eaux qui s'écoulent (lu 
filtre ne troublent plus  p a r  le chlorure d e  baryum, ménie aprés 
dix minutes de contact,. 

On ne doit recueillir, en vue  du  dosage des acides volatils, en 
plus du filtratum, que  les prerniers 100 cc. d'eau de lavage; on 
place le filtre sur d u  papier buvard, afin d'enlever la majeure 
partie de l'eau, puis  on Ic desskche dans une étuve B 100" 
(pas au-delà parce que  le sel de cuivre fondrait et traverserait le 
tillre) - jusqulk poirls constant. Ln diKErence entre la tare du 
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filtre vide et celle du filtre contenant les sels de cuivre dessPchés 
donne le poids de ces derniers pour 4 gr. du beurre analysé. 

Les beurres purs donnent un poids très voisin de Ogr.99. 
JAa margarine, la graisse de  coco ~t le saindoux donnent un 

poids de  2.05 à 1 .06. 
Après la pesée, on incinère le produit avec le filtre dans un 

creuset de porcelaine tarE, en chauffant assez longtemps pour 
que tout le charbon soit hrûlé et qne le cuivre soit totalement 
oxydé, puis on pése aprEs refroidissement dans un  exsiccateur. 

Le beurre pur, le saindoux, la margarine donnent un poids 
d'oxyde de cuivre égal à 0.241-0.142. 

La graisse de  coco un poids égal i 0.177-0.178. 
Ces chiffres dépassent un peu les chiffres théoriques, parre 

qu'il reste toujours des traces de sulfate. On s'assure qu'il n'y en 
a que dea traces en dissolvant l'oxyde de cuivre dans l'acide 
chlorydrique étendu et ajoutant du chlorure de  baryum, qui ne 
doit pas donner de précipité iinmediatement, mais seulement 
après quelque temps. 

S'il en est ainsi, si le precipité de sels de cuivre ne dépasse pas 
sensiblement 0.99 et  s'il donne par  incinkration un poids d'oxyde 
trks voisin de 0.142, le beurre est pur. 

Si le poids des sels de cuivre ne dépasse pas beaucoup 0.99 et 
que l'oxyde de cuivre dépasse sensiblerrient 0.142, il y a un  peu 
de graisse d e  coco. 

Si le poids des sels de  cuivre dépasse heaucoup 0.99 et que le 
poids d'oxyde de cuivre ne dépasse pas sensiblement 0.1 42, i l  y a 
de la margarine ou du sairidonx. 

Si le précipité dhpasse beaucoup 0.99 et que le poids d'oxyde 
dépasse également 0.142, on est en prksence de graisse de coco ou 
d'un mélange de beurre et  Ile graisse de coco, ou encore d'un 
niélünge de beurre, de maya r inee t  de  graisse de coco. Le calcul 
permet,tra de distinguer entre ces trois cas. 

Si l'augmentation de poids des sels de cuivre est proportionnel 
celui d e  l'oxyde, il n'y a pas de saindoux ni de margarine, mais 

seulement un  rriélanga de beurre et de graisse de COCO, OU de la 
graisse de  coco pure. 

Le calciil permet encore de distinguer et d e  déterminer la pro- 
portion de graisse de coco. 
- La difrérence entre 0.242, poids de l'oxyde de cuivre prove- 

nant de  l g r .  de beurre, et 0A78, poids de  l'oxyde de cuivre 
provenant de  1 gr. dc graisse de  coco, est de 0.036 ; chaque mg-  
nientation de  0.00036 dans le poids de l'oxyde de  cuivre corres- 
pond donc à 1 p.  100 de graisse de coco dans le beurre de vache. 
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Contrôle de lu pi-ésmcede la margarine ou dzt saindoux. - Les aci- 
des  volatils solubles n'étant pas  précipités p a r  le sel de cuivre, 
même ajouté en excès, il est possible d e  faire, sur  le filtratu111 et 
les premières eaux  de lavage, l'indice d e  Reichert-Meissl-Wolny, 
en multipliant le résultat obtenu par  5, puisqu'on n'op6re que 
sur  2 gr.  de beurre. 

Pour  cela, on ajoute ail liquide 1 cc. d'acide sulfurique normal, 
et l'on opère siiivant l'un des procédés suivants : l0  on distille 
corrime diins les mgthodes usuelles, e t  I'on titre le distillntum 
avec l'alcali normal déciirie ; 2O on épuise deux fois par  50 cc. 
chaque fois d'éther ne conten;irit pas d'alcool, et, aprEs filtration 
sur  uri filtre sec, on  titre les acides dissous p a r  l'éther avec I'al- 
cali décinormal, jusqu'h ce qu 'après  vive agitation le liquide qui 
se s6pare restc color6 en rose. 

Les faits exposés ci-dessus démontrent  que cette méthode est 
applicable B la recherche de la graisse de coco clans le saindoux. 
II faut,  d a n s  ce cas, augmenter la quantité d e  sulfate de  soude, 
parce que, dès qu'il y n 10 p .  200 degraissc de  coco, il est absolu- 
ment  impossible d'obtenir un filtratum limpide ; on n'y parvient 
méme pas toujours en augmentant  le  sulfate de  soude, inais un 
liqiiide qui  filtre olistiriément trouble est u n  indice certain de la 
présence de la graisse de coco. On polirrait sans doute tourner 
cette difficulté en ajoutant h chaque essai 0.1 A 0.2 d'acétate ou 
d e  butyrate de  soude, s i  l 'on ne désire pas doser les acides vola- 
tils apportés par IR graisse de coco. Celte méthode, fondée sur  un 
principe scientifique parfaitement exact, ne  peut que  donner des 
résultats exiicts, si I'on siiit ponctuellement les instructions don- 
nées. Elle peririei. d e  dEterminer la margarine avec la méme 
approximation que toutes les niéthodes connues ; elle permet, de 
plus, de déteiminer shrernent la graisse dc coco dans le beurre 
et  le saindoux qui en renferment seulement 3 p. 200 et rnème 
moins. 

II es t  évident qu'on peut encore déterminer la proportion de 
graisse de coco en ajoutant d'un coup u n  excés de  cuivre et 
t i t rant  cet excés en retour par  u n  des procédés usuels. Ainsi pra- 
tiqué, le procCdé ne  donne pas des résultats aussi favorables ; on 
d a r r i v e  pas à un  meilleur r&sultnt e n  reuiplaçaril le cuivre par 
l'argent, qui se titre plus facilement. 

On peut encore préparer des  liqueurs d e  titre donné pour dis- 
simuler 10, 20, 30, 40 p. 200, e tc . ,  de graisse de COCO et  faire u n  
dosage à 5 p.  100 près. 

J'ai répét6 ces expériences avec les sels des  difïérents métaux. 
II y en a peu qui  donnent des résultats fiivorahles, et les liqueurs 
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d'kpreuve sont plus difficiles à préparer, t,andis qu'il est tail- 
jours facile, en faisant cristalliser du  sulfate de cuivre pur, de 
l'obtenir exactement avec 5 molécules d'eau ; mais, pour cela, 
je te répéte, il faut qu'il soit récemment crist:dlisé ou conservé 
humide dans le flacon. 

NOTA. - Dans le cas où l'oxyde de cuivre provenant de la cal- 
cination des sels de cuivre de 1 gr .  de corps gras ne contiendrait 
pas traces de sulfate, ce qui arrive lorsqu'on nc contracte que 
peu le précipith, on obtient sensiblement le poids théorique, c'est- 
à-dire 0.1382 à 0.1385, et une augmentation quelque peu sensi- 
ble de ce chiffre correspond Urie addition de graisse de coco. 

C .  - PnocÉr;É APPLICAIILE S E U L E M E N T  A LA R E C H E R C H E  DE LA 

GRAlSSE DE COCO.  

Principe.- Les sels magnésiens d'acides gras saturés insolu- 
bles présentent des solubilités différentes dans les liquides alcou- 
Jiques et paraissent d'autant plus solubles que le poids rnalécu~ 
laire est plus bas. Les sels magnésiens des acides gras saturés 
volatils et des acides gras non saturés sont solubles dans l'alcool. 
Sur ce principe, on peut encore baser une 1n6thode pour ln 
recherche et le dosage de la graisse de coco dans le beurre et dans 
le saindoux. En cfrct, si I'ori ajoute du chlorure de niagnésiuiii 
dans le liquide ohtenu en dissolvant du savon parfaitement neu- 
tre dans de  l'alcool de titre convenable, on constate qu'avec le 
beurre et la margarine, on obtient iirirnédiateinerit un précipité 
cristallin et abondant, tandis qu'avec la graisse de coco, le preci- 
pité est lent L SC former ct est toujours beaucoup moins abondan t. 

Ce procédb, que je n'ai pas suffisaniment étudié, pourrait, 
dans certains cas, être utilisé, mais je ne le crois pas susceptible 
de donner des r6siilt.ats excdlents. parce que les sels qui se pr& 
cipitent sont relativement solubles dans l'alcool ; en second lieu, 
la température influe beaucoup sur  les résultats ; d'autre part, 
les beurres de différentes saisons ne paraissent pas donner des 
rdsultats identiques, et enfin, les résiiltats sont assez variables 
d'un beurre k l'autre. Quoi qu'il-en soit, voici comment j'opère : 
i gr. de beurre est saponifié par 5cc. de potasse alcoolique nor- 
male; on neutralise exactement; on évapore ?i siccite; on dissout. 
le savon dans 100 cc. d'alcool ti 80°, et l'on ajoute 2cc. de chlo- 
rure de niagnksiuiri prkparé en saturant à chaud piir du  carbo- 
nate de riiagaésie pur un mélange de 20 cc. d'HC1 pur iL)=l,i85) 
et de 80cc. d'eau distillée, et en filtrant la solution ainsi obtenue. 
. On. agite et on l a i s e  reposer pendant une heure dans u n  
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endroit S 18-1'30, ou  en plaçant le vase dans  de l'eau la mérne 
température. 

On verse s u r  un  filtre taré, et on  lave avec 1Dec. d'alcool b 800, 
en remplissant le filtre e t  le laissant vider  chaque fois ; on 
dépose le filtre sur  du  papier buvard, afin d'absorber le liquide, 
e t  l'on shche jusqu'à poids constant. Le beurre et la margarine 
m'ont donné 41. ?I 48 p.100 de  précipité ; la graisse d e  coco de 
10 22 p. 100 et  les mélanges des poids proportionnels. 

En ajoutarit du chlorure de baryum au  filtraturri, on obtient un 
précipité infiniment plus ebondant avec la graisse de coco 
qu'avec le beurre et  la margarine, mais ,  pour les mélanges, on 
obtient des poids trés au-dessous de  la théorie, le beurre et la 
margarine paraissant exercer iine infliienr,e rlissolvante. - 

On peut continuer en évaporant le filtratum d u  sel de  baryum 
A un  petit volume, décantant,  lavant  avec de l 'eau et  pesant, 
après dessiccation, les sels de baryum restés e n  solution alcooli- 
que, mais  insolubles dans l'eau. Les substances donnant l'indice 
d'iode sorit surtout coricerilrées düris ces derniers sels e t  d u i s  les 
sels de 1,aryiim prkcipit6s en liqueur alcoolique. On peut le 
déterminer par  le procédé rapide que j'ai indiqué autrefois. En 
présence de la graisse de coco, cet indice est fortement abaissé. 

On peut également faire les acides volatils s u r  les sels de 
baryum solubles dans l'eau, séparés en dernier lieu par  décan- 
t,ation et lavage. 

Falsl6cation de8 mnbstanccs alimentairen ao  moyen 
dei ballei de  riz, 

Par M. EUG. COLLIN. 

Des divers résidus industriels q u i  sont utilis6s pour la falsifi- 
cation des substances alimentaires, celui qui paraît  avoir actuel- 
lement conquis la faveur des spécialistes dans ce genre d'indus- 
trie est constitué p a r  la balle d e  riz. De prime abord, cette 
falsification peut paraître étrange, parce que  le riz arrive généra- 
lement en France prive d e  ses enveloppes ; mais il est probable 
que cette marchandise de vil prix, qui ne peut supporter de  gros 
frais de transport pour  que son emploi devienne avantageux, est 
achetée A nos portes et  tirée de l'Italie, qui  fournit annuellement 
9 millions d'hectolit.res de riz. 

Quoi qu'il en soit, j 'ai eu l'occasion d e  retrouver cette subs- 
tance d a n s  la plupart  des provendes ou poudres alirnentaires des- 
tinées l'alimentation des bestiaux ; s a  présence a été constatée 
diins le poivre et d'autres Epices pulvérisées. Tout récemment, j'ai 
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eu à exanliner un produit offert couramment  a u x  grainetiers 
commc propre Zt falsifier le son et qu i  était eritièreriient constitué 
piir des halles d e  riz.  

Vue cri masse, cette sut)stance iriiite assez bien celle qu'elle est 
destinée remplacer : clle en a 111 couleur, et, pour lui en donner 
l'apparence extérieure, on l'a soumise une contusion Iégére, 
qui a divis6 grossikrernent les enveloppes en fragments inégiiux. 
Elle ne doit pas étre  employée seule, car  la substitution, appa- 
rente pour un œil rriêine peu exercé, serait  de suite révélée par  la 
r é p u g n a n c e d e s  bestiaux pour cette niatiére absolument indi- 
geste ; mais lorsqu'elle est rnélangke en proportion m h n e  nota- 
ble au son d e  1116, sa présence peul passer i n a p e r p e .  

En examinant. attentivement 2i. la loupe un  certain nombre des 
déments  qui constituent cette substance, on constate qu'ils sont 
généraleirient plus  niinces que ceux du son de MI?. Leur surface 
extérieure, au lieii d'btre luisnnt,e et lisse, est mate ct rugueuse. 
La face interne, a u  lieu d'ètre blanchbtre, est légèrement jaunk- 
tre ; tandis que  le son, cornpriiiié dans la  main ou s u r d u  papier,  
e s t  klnstique, onctueux et mou, la balle de riz contusée est silche, 
dure et  friable. Au contact d c  la solution d'iodure de potassium 
iodée, celle-ci prend une teinte brune ou blonde, tandis que le son 
prerid une coloration bleue plus ou moins foncée, due aux parti- 
cules d'aniidon qiii lui sont rest,iks adhkrentes. 

Cette rriiirchandise de rebut, tout au plus  bonne k étre brûlée, 
n'est pas  toujours très homogEnc dans son apparence : les 616- 
inents qu i  la constituent ont parfois une teinte grise ou brungtre, 
qui doit tenir h une alt,ération produile soit par  la vétusté, soit 
par  les coriditioris défectueuses dans lesquelles elle a Eté plxcée 
à fond de cale pendant le transport,  ou durant  son séjour dans 
les magasins. 

Ce résidu industriel varie d'aspect selon l 'usage auque l  i l  est 
destiné : il cst sirnplernerit contusé et divisé en menus fritgments, 
lorsqu'il est destiné falsifier le son ; celui qui doit étre utilisé 
pour la fülsification des substirnces pulvérulentes est réduit en 
poudre plus ou inciiris fine. 

Sous ces divers états,  il est assez difficile d';tpprécier à l'mil nu 
In nature e t  l'nriaine de la halle de  riz, iiii~is, au moyen du  rnicios- 
cope; on y arrive très facilement. 

Comme toutes les hiilles de cireales, la balle de  riz se compose 
d e  qiii1tr.e téguirieritu oli'rfriiril uiie üpp.irericeet des caractkres tout 
spéciaux. 

1 0  Une enveloppe extérieure e.1:' (fis. 2 ) ,  formée (le srosses  cel- 
lules, qui, vues de  face, sont caractérisbes par  l'épaisseur et les 
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sinuositCs de leurs parois lat6rales, qui s'engrénent prafond6inc~nt 
les unes dans les autres. Ces cellules sont A peu près aussi larges 
que longues ; leurs parois transversales sont. txés minces; de  dis- 
tance en distance, on observe sur  cette enveloppe, au point de  
séparation de deux cellules voisines, de gros poils tecteurs ( p t )  
unicellulaires, coriiqiies, yu des cicatrices arroriilies, correspon- 
dant  a u x  points d'insertion de ces poils. 

F ~ K .  1. - Él~r r i en t s   r ri atomiques de la balle d e  riz. 
e.7:', enveloppe externe ; ei'. envelqipe interne ; f ,  fibres de l 'hypoderme;  

paf, enveloppe parenctiynialeuse ; pt, poilseritiers uu brisés. 

2" Un hypoderme fibreux, coristitiié par  un massif plus ou 
moins 6pais de  filires très rés i s tmtm,  qui, avec l'imvcloppc pré- 
cédente, contrilmerit k donrier & l a  balle de riz sa rigidité corac- 
téristique. Ces fibres, vues e n  long ( f ) ,  sont munies d e  parois plus 
ni1   ri oins fipaisses ; 

30 IJn parenchyme (paf). peu développé, lacuneux et formé de 
cellules assez rkguliErement disposées et allon$es perpendiciilai- 
renient a u  grand axe de la balle. Au voisinagedes faisceaux Tiliro- 
vasculaires qu i  sillonnent ce parenchyme,  ses Elé~rierits consti- 
tuants se triodifierit daris leur forme et  leur apparence ; quelques- 
uns  d'entre eux  contiennent des cristaux d'oxalate de  chaux. 

4 . O  Urie eriveloppe irilerne, rnirice, formée d'uric, assise de  cel- 
liiles ~ o l y g o n a l e s  (ei') inunies de parois minces plus ou moins 
striées. Cctte enveloppe 'est c;~rüctérisée par In pr6senr.e r ie poils 
courts bicellulaires, coniques et de  stomates otfrant la clisposi- 
tion qu'on observe coiistamment d a n s  les grüniinées, c'est-&-dire 
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qu'ils sont généralerneril allongés et entourés par deux cellules 
anriexes syrriéti.iqiienie~it placées . 

a, airiidon ; al, aleurone ; ap, assise 'protéique;  b, enveloppe brune ; 
CO, dfibris d e  coLgltdon ; c t ,  cl', cellules transversales ; e, épicarpe;  ec,tieus- 
son ; es, enveloppe de l'écusson . fTv, faisceau filiro-vasculaire ; pi, nias- 
sif d e  pigrnent ; p. poils ; se, celliiles scléreuses ; t, cclliiles tubulaires. 

1~'eii~eiriIde d e  ces caracliires permet dt: déterrriirior facilement 
l n  nnlure des halles de riz. 

Iles quatre  enveloppes q u i  constituent ce résidii industriel sont  
iritiineinent soudées les unes a u x  autres et conservent cette adhé- 
rence et leur r i g i d i t é , m h e  aprks ébullitiori du produit dans I'eau 
:~lcnlinisée. Ce cnractCre peut ètre mis ii profit pour suspecter et 
corist;iler la falsification du  son de  blé par  la balle de  riz. E n  i s c  
laiit les fragirierits les plus résisL;irits, et en les sourriettant à une 
dissociation parfois assez pénible, on arrive, après ébullition 
dans l'eau alcaline, à séparer les qiiatre enveloppes l'une de I'au- 
t i e  et B constater leurs caractères distinctifs. 
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E n  coiiiparant la forme des éléments qui constituent le son du 
111é (fi;.. 2) et la balle de riz ifig. l), on pciit sr: rendre coiiipledes 
tiifTérelices profondes qu i  les séparent .  

Ritxi que le son d e  bli: soit. considéré cornirie un  résidu indus- 
triel, son inélange avec un autre  résidu inilustriel tel que la linlie 
de  riz coristituc urie falsiticatiori, car  I i i  valeur ali1nent;iiieet coni- 
inercinle ùe ces deux prod iiits est toute dilrérente. La balle de riz, 
uriiquerrieiit coiiiposée de  ceIliilose, n'a pas plus de valeur iiliincn- 
taire que la sciure de  bois, taudis que le sou dr: blé possbde urie 
valeur n u t r i t i ~ e  très :lppréciiible c l  renferme une notable propor- 
tion d'azote, due h la présence des  principcs conterius d i ~ n s  l'ils- 
sise protéique qui  reste le plus souvent adhérente au  péricarpe e t  
a u  tésurrient sériiiri~il di1 blé. 

Par MRI. H. P ~ L L L T  et A. ARNAUD. 

1. - Dosage de l'humtdité. 

Si, pour cert;iiris charbons, le dosage de l'huuiidité ne pré- 
sente aucune difficulté, il n'cn est pas de  iiibnie pour d'autres, 
notarnriierit avec les charbons renfermant  de fortes doses de 
matihres volatiles, r:t si  l'on veut, piir exeiiiple, prendre le New- 
castle comme type, on peut avoir des résultats trés diff'krents 
d'un Iaboriitoire ii u n  autre. D'abord disons qu'en général on 
chaull'e bien trop lorigterrips les c h r b o r i s ,  e t  qu'il faut  de 10 k 
20 minutes nu plus pour dessécher a I'ktuve k 100°-10iO 2 g r .  de 
cliarljon finement pulvérisé et bien étalé dans une capsule très 
plate de platine. 

Cependant, pour  cert,ains charhons R haute  teneur en produits 
volntils, on  a des rksultats qui  ne concordent pas  toujours, et 
l'on ne sait  a u  juste quel chiffre on  doit adopter. 

On a üdrnis que, même en chaufrant t rop longtemps, il pou- 
vait y avoir dégagement de  produits volatils autres  que l'eau, 
et parfois aussi oxydation et  augiiieritatiori de poids. 

A ce propos, nous avons fait quclques essais ; nous avons pris 
un  charbon Newcastle ayant  donne l'analyse : 

Cendres. . . . . . . . . . . .  5.55 
. . . . . . . .  Matiéresvolatiles 32.5% 

Coke pup . . . . . . . . . . .  58.73 
. . . . . . . . . . .  Humidité 3.20 - 

. T l .  . . 100.00 
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Mais le dosage de  3,20 p .  100 d'huiniditt! n'a pas  6té obtenu de  
suite, e t  les résultats ont  été variables. On ne l'a adopté que p a r  
suite des essais ci-après mentionnks. Nous avons pris le charbon 
bien pulvérisé et l'avons sourilis à. la dessiccation à fvoid, sous une  
cloche avec de l'acide sulfurique concentré. 

On a eu : 

On a opéré s u r  2 gr .  de liiatiére, placée dans  la capsule plate 
de platine que nous avons signalée pour le dosage rapide des 
cendres dans les conil~ustihles. 

Les résultats ont été obtenus e n  double. 
On a dosé ensuite l'huniidité en laissant le charbon it l 'étuve 

h divers degrés, et ce diirant des tcnips différents. On a eu le 
tableau ci-après, kgalernent par  espérierices en double : 

E a u  p. 100 
Températures 

50. . . . . 
60. . . . . 
70.  . . . . 
80. . . . . 
90. . . . . 

100. . . . . 

Dode  
5 m i n .  15 min. 30 min.  

1.07 1.40 1.65 
1 .58 1.95 2.27 
2 .00 2.22 2.28 
2.20 2.58  2.70 
2 .75  7 3.17 
3 .02  3 .20  3.40 

45 m i n .  1 heure 
i . 7 5  1.85 
2.38 2.38 
2.47 4.52 
2.78 2.82 
3.27 3.25 
3.30 3.30 
(403") 

J)onc on peut dire qu'on a eu le résullat voulu soit après  
15 minutes à 100°, soit aprEs une  heure  A 900, soit après  48 h .  
;Z froid (20-280) sous la cloche sulfurique. 

P a r  conséquent, le cas échéant, s'il y a des doutes s u r  les 
résultats obtenus par  la dessiccation h chaud,  oii peut toujours 
procéder au  dosage de  l'huiiiitlitk à froid sous cloche sulfurique 
jusqu'k poids constant. 

Pour  ln dessiccation B chaud. il nous parait préférable d'adop- 
ter la température de 100-iOTO et  Jc peser une preiiiiére fois nlirks 
15 niinutes, puis 10 iiiiriutes après ,  et. si le poids est seiisible- 
ment le ni&ine. ürréter ln dessiccation. 

D'après MM. E. Constant et l lougeot, le dosaçe des iiiati6i.e~ 
volatiles donnerait lieu h des difficultks par  l'emploi du procédé 
Nuck. Ils disent que In tlinieiision des cre~isets  influe sui. les 
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r h l t a t s  et qu'il y a plus de coke dans u n  petit creuset que dans 
u n  grand (1). 

Cela est tout à fait naturel,  puisque, par  In cnlcination, il y a 
une certaine quantité de charbon brûl6 par  l'uxyairne de  l'air 
restant dans le creiiset. 

C'est ainsi que l'un de nous, par  des calcinations successives, 
a pu i!bterrniner, pour un creuset de diinension connue, ln quan- 
tité de carhone hrîilé par l'air (111 creuset, qu;lntiti. sensiblement 
la mEme pour chaque recalcination (environ 2 ?L 3 rriilligrumriies 
pour 2 g r .  de charbon). 

Pour des essais de haute précision, on peut donc déterminer 
cette quantité en I i~ i ssa~i t  refroidir le creuset contenant le coke, 
mais aprèsl 'avoir fortement chüuffrlpour &tre certain de  n'yavoir 
pas laissé de  matières volatiles 

On cliaiitk ensuite pendant 6 minutes, à. In température 
laquelle on a déterminé une preniiérr: fois les matières volatiles ; 
uri laisse refroidir et l'ou pèse ; on renouvelle l'essai trois ou 
quatre fois sur  le inénic creuset e t  la metne pesée. 

On ohtient ainsi une perte de  carbone moyenne polir une 
cnlcination dorit on peut tenir compte dans les conditions où l'on 
opère. . , 

L'irifluencr: du  creiiset n'intervient pliis. 11 est évident égale- 
ment  que le poids (le mat,ière pesck, pour u n  rrilrne creuset, 
influe aussi et que plus le poids de inatiére pesée est élev6, moins 
il y a de perte de  chiwhon hrîil6, puisqu'on diminue le volume 
d'air en augmentant le poids de  carbone;  mais, d'autre part, si 
l'on prend trop de iiintière, on peut craindre que l'intérieur de  
1ii rriasse cokifiée ne soit pas sufiisiinirrieritattcirite par la  ch:tleur. 

C'est pourquoi nos essais ont  fait ndiiiettre la pesSe de 2 gr., 
a u  lieu de  5 gr. souvent indiquks pour la déterrriinalion des rriatié- 
res volatiles diins les charbons. 

Il est évident qu'on pourrait  atiinettre une dimension bien 
déterminée pour Ic creuset de plxline destiné k cette opération, 
creiiset feriné par  u n  simple couvercle à rccouvreinent sur 4. à 
5 rnillimètres d e  hauteur, sans aucune addition de tube, etc. 

D'nprCs nous, il n'y a pas  d e  difficulté à distinguer le moment 
précis oii In fl:iiiiirie 6clairünte a cessé. .llorç mérne qu'il y aurait 
eu une incertitude, le chnufhge prolongé encore 3 minutes après 

(1) En 1900, des essais ont et6 exécutes par  M. Schmidt. En prenant 
2 gr. pour le  dosage de la 1nat.iei-e volatile, on a eu : . 

Creiiset de 30 cc. Creuset de 20 cc. 
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ce moment ne permet jins d e  s'arrcter trop prkrnaturéinent selon 
les craintes de M. Arth. 

Il est évident aussi que Ir. creuset doit reposer sur  u n  triangle 
en platine. de  1iianii.re étre chauiE de toutes par t s  avec In 
flamine d'un bon hec Jlunscn. 

Nous ne voyons aucun inconvhien t  à utiliser un chalumeau 
pour chauffer tout le creuset. 

NOUS avons V U  des dosages de  matières volatiles obtenus en 
a y m t  bien la hauteur  de flainme voulue. mais ,  le crousct étant 
port6 s u r  un triangle en terre de pipe. les résultats étaient t rop  
faibles, vu Ic refroidissement occasionné! par le triangle h l'cn- 
droit oii il touchiiit le creusct. 

E n  tous cas, ménie avec le triangle de plntirie, il est préférable 
de maintenir le creuset plutôt pnr 1i: hau t ,  afin que la matière 
soit chauffée r6gulièreirierit. 

En ayant  une flamine suffisante et en portant rapidenient a u  
rouge le creuset, on kvite tout dépût de iii;itii:re noi i i t re ,  soit h 
l'intérieur du  creuset, soit sous le couvercle ou inSrlie sur  le cou- 
vercle. 

En se conformant exactenierit k ces indications, on arr ive à 
obtenir des résultats trBs concorrlnnts sur  un  rnSme charbon, 
analysé par  plusi(:urs persorines dnns un  iriénie ou dans plu- 
sieurs laboratoires, r:t cela avec le inntériel dont  on dispose g h 6 -  
raleinent. -- 

REVUE DES PUBLICATIONS FRANÇAISES 

Papier a f l l t r e r ,  c u u w  d'erreurs e n  chliuie enaly -  
îi~liic. - 31. LABAIT (Bulletin de la SocielP d e  pharmacie de 
Hord~nux de juillet 1906) .  - Nous avons publiB dnns ce Recueil 
(1902, p .  341)  le résumP. d'une communication faite 3t la SocicSt6 
de phnrriiiacie dc I'ilris par  M. Mi~nsier, coiriiiiunicntion d a n s  
laquelle ce confrkre signalait dcs fait.s assez troii1)lants pour  les 
chiiiiistes. 11 aiirionçxit qiie, en prenant  du papier 5 filtrer luvh 
avec IlCl, puis ü l'eau distillée, jusqu'h rEactiori neutre, et en fai- 
sant passer sur  ce filtre une solution de soude normale, cette 
solution de  soude filtrée avait perdu 2/20 de son titre, ce qui  
prouve que le papier avait fixe de la  soude;  les proportions 
fixEes étaient relativement plus consi~16rables encore en opérant 
avec des solutions de soude plus &tendues. 

hi .  Biansicr avait annonci: que la même fixation se produisait 
avec la chaux,  l a  baryte et  les carbonates alcalins; avec le 
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sublimC, la perte de  mercure était d 'un  quar t  et celk du chlore 
d'un vingtième ; avec une solution de morphine a u  iriilliéiiie, la 
p e ~  te était de 22 p. 200, et  il eri ktait (le iiièiiie pour les autres 
alcaloïdes. 

M .  Labat  a renouvelé les expériences de RI. RIansier, et il a 
constat6 que, pour les solutions noriiinles de  soude, le titre ne 
baissait que de  1/50, et encore. dans certairis cas, le titre ne 
variait pas ; I'abaisseinent du titre n'&,ait vraiment i rnporhnt  
quepour les soliitions centinormales. Pour  ces clernihres, 1 ; i  plus 
forte perte d e  titre ol)sei.v6e p;tr R i .  Labat a &té de 28 p. 100. 
Coinine l'a di t  hi. Rlansicr, la haisse (lu titre est d'autant plus 
forte que les solutions filtrées sont plus 6teudues. 

Kn plaçimt clans u n  verre un quar t  de feuille de pnpier Pint- 
Dumas s u r  lequcl on verse 4 cc. de  solution de soude 3/10,  en 
jetant ensuite s u r  ce papier de l'eau bouillante, de inaniére h 
avoir 5Occ. de liquirlc ct en titixnt ce liqiiirle, JI. [,abat a constaté 
que  la perte n'était que  de 27.5 p .  ZOO. A I .  hlansier, d;ms les 
iiiSnies conditions, avai t  signalé une perte de près de la rrioitié. 

Pour  l'eau de  chaux ,  M. Labat a constaté, après litration, une 
haisse de titre de 3 p .  100, et, pour l'eau de baryte, 6.5 p .  100. 

D'aprés III. hlansier, en filtrant u n e  solution de chlorure de 
calcium à 2/1000, le chlore ne serait pas  fixe, mais le calciuin le 
serait d a n s  la proportion de 1/5.  M. Lahat n'a const,atC aucune 
perte semblalilé. 

Quant au  subliiné, les füits annoncés p a r  M. Mürisier étaierit 
trCs graves, e t  M.  Labat a considéré, dés le principe, les résultats 
puljli6s p a r  M. Mansier comme entachés d'exagération. En efïet, 
on connaît In méthode de  M. lknigks pour le dosage de la caséine 
du lait et des alburninoïdes de  l'urine: inéttiode consistant h pré- 
cipiter ces rnatièi.es e n  milieu acétique, sous forme de  coinbinai- 
snns mercurielles, à l'aide d'un excis  tl'iorlure incrcurico-~otassi- 
que, h filtrcr el h dCtliiire, d u  dosase cyariirriétriqiie du  mercure, 
la dose de  caséine ou d'albumine contenue dans le liquide exa- 
niiné. JI. 1)eycke a propos5 ce procédé pour le dosage-des a l l~u-  
inines du sang.  Or, le rinetif précipitant est prépar6 avec le 
sublimé et l'iodure de potassiuiri ; si le filtre retenait le mercure 
d'une solution de sublimé, il rctienrlrait le mercure de la solution 
ei i iployk pour l a  préparation du  réactif. Ni JI. UenigEs, ni 
M. Ilejcke ri 'o~it observé des  filits de cet oitlre. 
M. Labat  a, lui-inhiîe, t i tré des solutions de subliiné n p r h  

filtration, c t  il n'a jamais ol~servé de  baisse de titre. 
II iL f,xit des t i t r x p  qui  lui ont permis d e  constiiter qu'une 

solution de subliiiii yui contenait, avan t  filtration, 0gr.745 de 
nierciire et  0gr.366 de chlore, contenait exactement ces inEmes 
~ r o p o r t i o n s  aprEs filtration. 

En ce qui  concerne les alcnloïdes, M.  Labat n'a pas observé les 
p?i'lts signalées par  IL, Rliinsier ; il n'a d'nilleurs o p h é  que sur 
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des solutions de  chlorhydrate  de  morphine et (le sulfate de 
quinine. 

11 ressort des  recherches de  hl. Laliat que, coinine l'a dit  
31. Mansier, la cellulose d u  papier k filtrer peut fixer les alcalis, 
surtout lorsqne ceux-ci sont en solution étendue. En ce qui  cori- 
cerne le chlorure de  calcium, le sublirriéi, le chlorhydrate de  mor- 
phine et le sulfate d e  quinine, RI. Lahat n'a constaté aucune perte. 
11 ne s'ensuit pas qu'il n'existe pas certains corps susceptibles 
d'Ptre retenus par  le p a p i e r ;  en tout cas, ils ne paraissent pas 
t r k  nonihreiix. 

Busage rapide de l'flefdo inrique dltiis I'iii-iue. - 
M .  F. SAINT-IAURENS (Unioi~pkai~muce~cliyue du  15 août 1906). 
- M. Saint-Laureris propose, pour le dosage de  l'acide ur ique 
dims l'urine. le procédé ci-dessous décrit, qui  est rapide e t  exact 
et qui nécessite I'ciiiploi d u  réactif suivant  : 

011 prend 10 cc. de  liqueur de Pehling titrée (dont 10 cc. sont  
reduitk par  5 ctmtigr. de glu(:osc) ; OII les décolore cxncteiiient e t  
sans excès par u n e  quantité siif'fisante de hisulfite de soude 
liquide; on complète le  voluiiie de 100 cc. avec de l'eau distillée. 
I cc. (le ce liquide précipite O gr.002334 d'acide urique. 

Pour faire le dosage, on opèrr: s u r  20 cc. d'urine ou toute autre  
quantité ; on  ajoute 5 cc. d'une solution de carbonate de soude k 
16 p.  1011, destinée L précipiter les phosphates alcillino-terreux; 
aprFs agitation, on ajoute goutte ii goutte le réactif ci-tlcssus ; l a  
f in  deliiri.action est doniike par  le procédé b In. touche, prat iqué 
de In manière suivante : on prcpai-e, nu moment (ILI besoin, iine 
solution alcooliquede diptiériylci~rbazide au cerilifiiiie ; on ajoute 
quelques gouttes d'eau et  unepincée de peroxyde d e  n~ngnésiuiil;  
o n  pose s u r  une  assiette des gouttes de ce liquide, auxquelles on 
ajoule du  carbonate de soude pulvérisé ; on porte sur  ces gout- 
tes de  réactif indicateur une goutte d'urine traitée, et l'on arréte  
l'afïusion de  la liqueur de  Fehling décolorée lorsque In coiileur 
des gouttes s u r  l'assiette devient violette, a u  lieu de  rouge qu'elle 
était. 

L a  quantité d'acide ur ique contenue dans In prise d'essai est  
égale a u  nombre de  cc. de  liqueur (le Fehling décolorée eni- 
ployés, niultiplié par 0.002334. 

II est néccssairc q u e  la  liqueur de  Fehling ait  é t i  exactement 
titrCc; si elle est reduite p a r  Ogr.055 tlc glucose, 1 cc. de cette 
liqueur décolorée et  diluée précipite Ogr.023674 d'acide urique. 

Si, au  contraire, elle est rkduite par  Ogr.0045 ticglucose, le titre 
pour l'acide ur ique sera de Ogr.OOS1. 

Rraiiieu tic I'criscin<rc rlc ttrél~eiit1iiiie.-11. J .  CRL'IK- 
SII.iXK SMITH (Les  corps gros i ~ d r c s t r i p l s ) .  - L'écliantillon doit 
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ètre incolore, non fluorescent, d'odeur sui ,qene~*is, et ne doit pas 
avoir une saveur hrûlante ou Scre. 

Ciie goutte, déposée sur  un  papier non collé, ne doit, aprés h a -  
poration, laisser aucune tache huileuse. 

Quelques cc., s u r  u n  verre de nioritre, d3ivent s 'kraporer entiè- 
rement  au  bain-marie h 6 0 - W .  Un rhsidii fluide indiquerait  la 
présence d'huile minérale, et u n  résidu visqueux indiquerait l a  
présence d'huile de résine ou de  térébenthine russe. 

On détermine la densité i P 5 .  Les adultdrants sont en général 
nioins denses que l 'e~sence de  térébenthine. Leur densite dépasse 
rarerrierit 0,840. 

On recherche le point d'ébullition, lequel permet de  conclure 
k une falsification avec les produits du pétrole. 

Rechachedes hydrocm-bures. -Dans une fiole de  750 cc., munie 
d'un bouchon à. deux trous portant  u n  tube de  dégagement et  
un  entonnoir R robinet, on introduit 300 cc. d'Az0311 fumant 
(D = 1,4.5) et, dans l'entonnoir, 100 cc. d e  l'essence de térében- 
thine il. essaver. 

On fait coi ler  goutte il. goutte l'essence dans I'acide,en agitant 
et s'arrétarit quand  la  rbaction devient t rop vive. Lorsque tout a 
étE introduit. on laisse refroidir : on  ide le contenu d u  ballon 
d a n s  u n  grand entonnoir décantation ; on lave & l'eau chaude, 
et I'on mesure ou I'on pPse le résidu insoluble, lequel constitue 
les hydrocarbures. 

L'adilition d'essence (le rdsirie est la plus difficile ?i caracté- 
riser. lJ. T. 

REVUE DES PUBLIGATIONS ETRANGERES 

B l é  tliode rapide Imur I'niialyae dcs alllages d'lm- 
primerk. M. H YOCKEY (Joum. a m e r .  chernzcal Sac., 1906, 
p .  646). - Cette méthode peut s 'appl iquer  k tous les alliages 
contenant du  ploiilb, de  l'antimoine, d e  l'étain et  d u  cuivre; elle 
n e  demande que trois heures h trois heure?, et demie environ pour 
être terriiinke. 

On traite d a n s  une capsule t gr.  de l'alliage e n  liiiinille ou  en 
petits copeaux avec 20 cc. d'bz031T (1) = 1.42) rnélangé de  2 par-  
ties d'eau ; ou niainlient au hain-rriarie la cnpsule couverte jusqu'k 
ce que I'attaqut: soit terminée;  on évaporr: 5 siccite, puis on porte 
le  r k i d u  dans  Urie étuve B 130° pendant  urie heure ;  nu bout de 
ce ternps, les oxydes airisi rki;iuft'i.s sont huniect6s d1.\z03R con- 
cen t ré ;  on  additionne le tout  avec 30 ou 40 cc. d'eau chaude ;  on 
fait bouillir pendant  cinq minutes; les oxydes d'ktain et  d'anti- 
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nloine restent insolulilcs ; on Irs s6pai-e p a r  filtration ; on les  lave 
à I'eau chaude ; on  les sèche et l'on pèse Sb2V + SriOd. 

TA: filtrat,um est amené au voliinie exact rl(: 250 cc. dans  une 
fiole graduée ; on en prend 50 cc. avec une pipette, auxquels on  
ajoute 10 cc.  d'aiiiinoniaclue (1 p. d'airiinoriiüque Il. = 0,9 et 
1 partie d'eau), puis G cc. (l'acide acétique cristallisahle; ce ni& 
lange est porté U l'hliullition, e t  le plomb est t i k é  avec une  solu- 
tion d c  molyl-)date d'arniiioriiaqne ( I  cc. = 0 ,01  Ph), laquellc a 
été titrbe à l 'aided'une solution de plonili pur  dans AzO:'Il.Comine 
indicateur, oii ciiiploic ilne solution do hnriiri à 2 p .  300. 

II reste 200 cc. [le solut ion ; on ajoute B ceux-ci du carbonate 
de soude jusq11'8 forriiatiori d'un précipité, puis 1 ou 2 cc. d'aiii- 
maniaque; on agite et l'on abandonne a u  repos;  s'il y a d u  cui- 
vre, celiii-ci est niis en évidence par  la coloration bleue qui  se 
d8veloppe; on le tléteriiiinc avec une solution de cyanure de 
potassiuiii ; le carbonate de  ploriib ne modifie pas l a  réaction. 

1)'iin aiit,re cCit6, on pése une portion de  l'alliage, dans lequel on 
détermine l'nntiinoiric p a r  la rnétliode d'Andrews ; 1 gr. de 
l'alliage est traité CIILI IS  une fiole conique de 130 rc. par  1 gr. 
d'iodure de  potassium el 4.0 cc. (1'HÇl concentré (D  - 1.2), addi- 
tionné de 40 cc. d'eau ; on maintient B une  douce éliullition pen- 
dant  une  heure ; on filtre, et on lave le précipité avec 1IÇ1 dilue 
au 1/10, puis  avec de l'eau chaude et  finalement avec d e  l'alcool; 
cette filtration s'opere sur  un filtre kquilibré ; on sèche à 1000 les 
deux filtres, e t  l'on pèse ; le poids représente l'antimoine à l'état 
métallique; on transforme celui-ci par  le  calcul en Sb20', et  l'on 
retranche le  poids trouvé d u  rriélarige Sb20b + SnO*, ce qui  
donne Sn02. 

Risultats obtenus avec cette nhéthoiie. 

1'. Echantillon 2' Echantillon - - 
P l o m b .  . . . . . .  78.47 68.76 
Etain . . . . . . .  12.09 15.93 
Antimoine . . . . .  9.06 15.08 

. . . . . .  Cuivre. O .  25 0 .14 - - 
99.87 99.85 

H. C. 

A n a l  yme den baorites. - M .  DI TTERMANN (Cherniker Zea't., 
1903, p. 584). - Dosagede l'hun~iditietdeb'enu combinée. - L'humi- 
dité s'obtient e n  chaufïant 1 0  g r .  d o  produit pendant 10 heures h 
une température de 110". Pour  avoir l'eau combinée, on prend 
Ogr.5 B 2 gr .  de l'échantillon préalablement desséché à 1100, e t  on  
le calcine ail rouge. 

Désnyiyat ion et dosuye de la silice. - On prend 1 gr. de produit 
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bien pulvérisé et  dess6dh6, qu'on introduit dans u n  becher de 
150 B 200 cc., et,  a u  rrioyeri d'une pipette, on  ajoute 5 à 8 cc. de 
SOCIL" 4/21 (D = 1.34) ; on agite fortement, afin de former un  
m a p a  homogène. ,Cetti: opération doit Stre faite rapidement, car 
il peut se foriiier [les grumeaux qui  empecheraient l 'attaque com- 
plète. On ajoute eiisuitc u n  même volurrie de  SOb1P; on couvre le 
becher, e t  I'on chauffe l'ébullition, jusqu'2 ce que le tout soit a 
peuprès dFcoloré; on voit nager des flocons dc silice, e t  en mdrne 
teirips des vapeurs de SO'H2 corriiriencenl à se dégager;  on cesse 
alors de chauffer; on laisse refroidir;  on lave avectrès peu d'eau 
les parois et le verre de montre  qui  sert à couvrir le becher, 
puis on évapore lenteillent à siccité ; on laisse refroidir ; on 
ajoute 20 cc. de S04119 au l j5 (D = 1.18) ; on couvre le becher, 
e t  I'on chautïe d e  nouveau à l'éhullition jusqu'k ce que la solution 
devienne parfaiteiiierit l impide et  incolore ; on ajoute beaucoup 
d'eau chnudc et on laisse déposer la silice. Cette façon d'opérer 
r6ussit très bien avec les bauxites qui  ont irioinsde 10 p .  100 de 
silice; si la quantité est superieure à 10p. 100, il faut faire subir 
à l'insolulile une fusion au  bisulfate. 

Lü. silice étant déposée, on  filtre ; on lave à l'eau chauile et le 
précipité est calcin6 et  pesé. 

Précipitution de l'acide titanique. - La solution filtrée contient 
l'acide titanique, le fer et l 'alumine. P o u r  prdcipiter l'acide tita- 
nique, on  ajoute à la solution 300 ce. de SO%s B 5 p. 100, puis 
50cc. d'une solution de carbonate de  soude à 10 p. 100; on 
obtient ainsi une solution neutralisée, dont  le volurne est de Y00cc. 
environ ; on couvre le hecher avec u n  verre d e  montre, et l'on 
chauffe à l'ébullition a u  bain de  sable pendant 1 heure environ ; 
on filtre ensuitel'acide titanique; o n l a v e à  l'eau chargée d',lzIIhCl 
et lc précipitéd'acide titanique est calcin&. Le filtratiim est con- 
eenti-% le ramener A50 cc. 

Titrage du f e r .  - On prend 50 cc. ou 100 cc. [lu filtraturri ; on 
ajoute 10 cc. de S0+112 concenlré et du zinc, et l'on chauffe au  
I ~ i ~ i n  de s ih le  pendant  quelque temps ; on refroidit ct I'on titre 
Ir, fer par le permanganate de  potasse. 

Dosage de l'a/umir?e. - On prend 200 cc. du filtratuiil précédent 
lorsque les bauxites contiennent peu d e  fer et 100 cc. quand il y en 
a beaiicoup. Idri prkcipitntion d e  l'alumine se fait e n  mettant In 
soluliori tlaris ii rie citpsule de porceliliiie; ori oxyde le fer h ch;iuil; 
on . j o u t e  AzlIJ juçqu'à odeur ainmonincale, ot ensuite on  revient 
avec l ' a c i d e a c é t i q u e j ~ s ~ 1 1 ' ~  disparitjon de l'odeur aminoniacslc; 
on fait bouillir pendant un instant ;  on h i sse  diiposer; on décante; 
on filtre, et le précipité est Iiivk ii l'eau chaiitle ; on calcine, et. - .  

di1 poids troiivC., on ret,rnnc:he le poids d u  fer ohtcnii p a r  le ti- 
trage prPr-édcnt- ; la diKikence tloiine le lmids de I'aluiniiia. 

1,. G. 
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Dosage du soufie  RUS les pétroles. - M. S;ZkII!EL 
S. SADTLER (Journ. of li-adilin Inst., 2 006, p'. 2 14.). - Dans la 
 nét th orle dEcrite p a r  Mabery, l'air ou I'oxyaène nécessaire B la 
combustiori est amené par  un petit tube, p6nktrant dans le  tube 
principal e t  formant  étrangleirient. h ce point, lequel est chauffi! 
fortement, il rencontre le cour:int de vapeur  de pétrole, mélangé 
d'un peu d'air n6cessnire à son eritrüîncrnent ; le pEtrole sc 
trouve dans une  petite nacelle placée à peu prPs il mi-distance 
entre l'extr6mit.é du  tube e t  la partie 6tranglée. 

L'ain6liorütion consiste à étirer Iégéren-ient le tube d e  coint)us- 
tion à son centre et  a introduire un laiiipon d'amiante platinée 
dans la partie rétrkcie. La vapeur de pi;itrole brille alors tranquil- 
lement dans la substance de contact, l 'opération pouvant  étre 
facilement surveillée e t  régularisée. 

P. T. 

KBosqe du souf'rc clnus les pétiaolcs et tlnnn les 
sul~stanccn bituniineuses. - (Industria Quimicn, 1907, 
p. 339). - On introduit O gr .  7 à 1 gr .  3 de la substance d a n s  un  
petit creuset de  platine, e t  l'on mélange intiiiieinent avec 3 
4 gr. d 'un réactif composé de 4 ptirties d c  chaux  pure et  1 partic 
de carbonate d e  soude sec ; on remplit tout le creuset avec le 
méine mElange; on recouvre le creuset avec u n  au t re  plus g rand  ; 
on retourne l'enseinble, et,  dans l'espace iriternli:diaire, on intro- 
duit aussi d u  inéliirigc calco sodique; or1 recouvre le aiürid creu- 
set avec une  plaque d'amiante, et on l'introduit dans u n  four & 
moufle chauffé au  rouge vif ; aprEs une ou deux minutes, com- 
mence la  distillation, e t ,  lorsque paraît  la flaiiime, on enléve la 
plaque d'amiante. Pour  oxyder complètement le  carbone, on 
chauffe pendant  deux heures. 

On verse ensuite le mélange dans l'eau ; on  oxyde les sulfures 
par  le brome, et  la solution, acidulée ct filtrée, est traitée p a r  le 
cliloi~iire d e  haryuin à la rriünière ordinaire. Lorsque la  quanti16 
de soufre est faible, on abandonne la solution au bain-marie 
pendant 2k heures avant  la filtration. 

M.  Sadler,  depuis l a  description de cette méthode, a publié 
quelques modifications ; il se scrt d 'un  creuset d e  platine de 
forme spéciale et  emploie u n  mélange B parties égales de carbo- 
natr: de soude et  de in:~:iikie; il ctiniiffc nu  chnliiiiieau, e t  il ne - 
reriiplil pas l'espace inteinédiaire  avec le i i i é lan~e .  

P .  T .  

DBteriiiiii~liou alti polivoir aalorlflqiic clca elinr. 
bnnm. - M .  SAMUEL S. SADTLER ( . fourn.  of A m ~ k l i n  lns t i tu te . ,  
1906, p .  213). - L a  détermination du pouvoir calorifique est 
exécutée S l 'aide d u  calorimBtre Par r ,  coniparativeinent à In 
bomhe calorimétrique Mahler. 
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M. P u r  employait seulement Ic charbon n16langF [le peroxyde 
de sodium. 

I)epuis, Lurige a déiricintr6 que,  pour des cliarboris durs 
(anthrncitc), un  mélange de persulfatc tl'ainiiloriiaqrie et  d'acide 
citrique en quantité connue et dont. Ir?  pouvoir cnlorifiqiie était 
(leterminé d'autre part,  permet de  brûler complbteinent le car- 
bone, qui autrement é c h a p p ~ ~ i t  h l'action du peroxyde d c  sodium 
seul. 

T,'nuteiir pr6fi.r.e prnrl11ii.e In coiiihustioii nvrc le peroxyde 
seul, puis il dissout ii l 'aide de l'eau le produit de  la rénctinn dans 
une c ~ p s u l e ;  il acidifie par  LI(:l e t  i l  filtre sur  u n  creuset de 
Gooch garn i  d'ami:~rite. 

S'il y a u n  résidu dans  In capsule, on le lave plusieiirs fois S 
l 'eau, puis h l'eau nitrique (1 partie tl':2zO3II et 5 parties d'eau), 
afin de dissoudre les pi~rlicules d ' o ~ y ~ i e .  Le creuset est s8ché h 
poids constant, dans une étuve t i  1 I O 0 ,  c:ilciné ct repesé. La diffé- 
rence donne le carbone. On multiplie Ir poids t rouvé en grammes 
PiLr 2 (pniir une prise de  Ogr. 5 de chnrlion), piiis par 14400 
pour le convertir en calories (B .  T .  1-., British teinpernt,ure unitg); 
ori ajoute ce résiiltiit h celui trouvé par le cnlorirriètre. T m  r6sul- 
tats correspondent t~ une appraxiiiiation dp 50 calories eri plus 
ou en inoins. 

P a r  cetlc inkthodc, dcç rEsultnts s:~tisfnisants ont été ol,leniis, 
non-sculernent pour  le? c h a r h n s ,  iiiilis pour les goudrons, les 
tourhes, etc. 

l m  pktroles bruts  ont don116 de mauvais rku l tn t s .  
P. T .  

Dosage volumétrlqnc dc I'aclcle Porinlqne. - 
M. F.  RIJPP. (Zeitsc'w. /'. nnulyt .  Chemie, 2906, p .  236).- L'acide 
formique concmtrc;i ohtcnu par  la inethotlc! de  Goldsr:hmidt, c'est- 
L d i n :  par la réaction de l'oxyde de car1)orie sur  la soude, n'est 
lins p r .  

11 contient tou,joi~rs un peu de chlore, qui est facile à caractéri- 
ser piir le nitriite d'argent ; de  plus, cet acide se troiil~le lorsqii'on 
l'ktend avcc de l'eau, ce qu i  prouve qii'il coriticnt iin peu de  soi1 - 
frt: qui  se  prbcipite. 

Afin d'enlever ces iriipiiretBs d e  l'acide foririiqoc, ori \joute i 
celui-ci uri peu dc lilharge ( m v .  2 gr .  p a r  litre); o n  agite forte- 
inent,  e t  on l 'abandonne pendant 24 heures, puis on le distille 
dans u n e  cornue en verre s u r  un  ]min d e  s:lblë. Le dosage volu- 
inétrique d e  l'acide ainsi purifié est fiiit au  moyen de I'hypobro - 
iiiite de soiirlc. l'our prkpilrcr ce réactif, on dissout 10 gr. de 
soude caustique dans  environ 430 cc. d'eau, et l'on ajoute ensuite 
Z J gr .  d c  hioine, en agitarit, jiisqii'h ce que  tout le 1)roinesoit dis- 
sous ; on coiiiplète ensuite 300 cc. 

Le titicige de I'hypobrornite se fait e n  mettant 5 cc. de réactif 
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dans u n  ballon muni  d'un bouchon en vcr re ;  on ajoute ensiiite 
50 $ 70 cc. d'eau, 20 cc. dïIC1 k 10 p. 100 et  finnleinent 1 g r .  
environ de K I ;  on  abandonne pendant  quelques minutes, e t  l 'on 
-titre ensuite l'iode mis en liber16 a u  iiioyen d 'une solution NI20 
d'hyposulfite de soude. On dktci-mine de In rnr?rrie ma.nii.reI'acitlc 
forniic~ue. On niet dirris un ballon un  volume cliiterminé d'hypo- 
hroniite ; on étend à environ 100 cc., et I'on asjoule l'acide foriiii-. 
que, de  façon qu'il reste environ la rrioiti6 d'hypoliioinite en 
excès. Au moyen d'une pipette, on fait toiiiher goutte à goutte 
une solution Ctenduc d']ICI, jiisqu'& persistance de la color il 't' ion 
jaune qui se forme. Après 2 / 2  heure  environ de  repos h l 'abri de 
la lumière, on  ?joute en~riron 1 gr. de K i  e t  10 ?i 20 cc d'llC1, e t  
l'on tit,re l'iode inis en liherté par une solution Ni10 tl'hyposul- 
fite de soude. 

a ion : De 1'6qii t '  
IICOOII + BrONri = 11'0 + C O 2  + KnBr 

on d8diiit : i cc. d e  solution NI10 d'hyposulfite = O gr.  0023 
d'acide formique. 

En combinant cette rri6thotle iodoiiiéti-ique avec une méthode 
acidiiiitStriqiie, on peut doser u n  mélange d'acide formique et de  
forrriintes. L .  G. 

Dnsege tlu Per et tlc 1'~luiniiie ~ I H I I Y  UII ina5lnnge 
ealclnt5 enutcnriiit peu tla Per et I~eaneoop d'alu- 
initie. - M. ICHSST DEIiSSEN (Zritschr.  f n y e u ) .  Chemie, 
2905, p .  815). - On attnque le rnélnnge p a r l e  fluorure de  potas- 
siniri. La rriéthxle est piPférable h celle d e  IIillebrand (at taque 
p i r  le méta-bisulfate d e  pot:~sse) parce qiie le platine n'est pas  
attaqué et  que  l'opkration demande moins de temps. 

L'opération se fait  de la manihre suivante : on attaque dans iin 
creuset de platine, avec 1 gr. environ de KFI. FIR pur ; on miilange 
intime,ment le fluornine avec les oxydes ; nu moyen d'une petite 
flamine de Bunsen, leniélange est aniené à fusion ; après quelques 
minutks, la rnasse fondue se reprend;  on chasse ensuite FtlI par 
SObI12, et l 'on introduit ensuite le rnklange dans  un  vase en pla- 
tine ; on ajoule de l'eau, et, en chaut'f;irit légèrement, on a les 
sulfates en solution. 

Pour doser le fer dans  crtte solution, on opkre la rtkluction p a r  
SOa ; on ctinsse 1'excEs de SOS par  COa, et I'on titre a u  nioyen du 
permanganate (le potasse; on a ainsi le fer et, pa r  différence, 
I'allimine. L.  G. 

Dosage d ~ a s  les ~uperphe?rphnten dc I'ndcle phon- 
phorique nulohle tlnun l e  citrnte r1'~iiiim~ninque. - 
M .  OTTO SEIB (Itzdustrin quimica, 1906, p. 240).- Celte méthode, 
d'après i':luteur, concorde assez étroiteiiient avec celle de  Pcter- 
mann.  
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On iiiélançe avec précaution, di111~ un  vase d e  Rohénie, 20 cc.  
de S O ~ I I ~ v e c  80cc. d'eau, et l'on t r i ture  2 g r . 5  [le siiperphos- 
phate dans un petit rnortier avec 10 cc. de ce n i d a n g e ;  on verse 
le liquide dans u n  hallon de 250 cc. ; on réphte ce traiterrient trois 
fois, et l 'op entraîne le superphosphate avec le reste d e  l'acide 
dilué; on agite pendant une deiiii-heure ; on refroidit le balluri ; 
on complète; on filtre e t  l'on dose corniiie de coiiturric. 

P .  T. 

Dosagc clc la  cnsCluc. - M l I .  1I.-V. I iRNY et T.-51. 
PRAT'I' (Amwican Joumnl of p h a ~ n t a c y ,  1906, p .  122) .  - L'alun 
ferrique précipite In caséine en proportions riio1i:culaires. On 
iiiesiire 10 cc. dr: lait ,  niixquels on iijniite 20 cc. de solution 
dkinorinale  d'alun ferrique (88gr .  1 p;w litre); on Iiiisse eri 
contact peridarit une cleiiii-heure; le méliirige cst filtré sur  u n  
tampon de coton, et le précipité est lavé jusqu'h ce qu'il ne retienne 
plus de fer ; on  doit ohtenir ce r h l t a t  lorsque le liquide recueilli 
mesure 200 cc. nu iriaxiiuuril; on titre alors l'excès d'alun ferrique 
avec l'iode et l'hyposullite dc soude (prockié C. S. fJ. 1000), en 
einployant tout  ou partie d u  liquide filtré. II est indispensable 
q w i e  liquitle filtri  soit absoluirierit limpide. 

A .  D. 

Essai do la vaseline. - M .  HOCIISEL (Chemzker Revue 
uber  dei Fette und H a m e  Industrie).-Lnvoseline de bonne quulitt! 
doit Ctrc inodore et neutre h l'iodéosine. 

Lorsqu'on ajoute à une vaselirie jaune, nprks l'avoir fait fon- 
dre, son voliinie d 'une solution de permanganate de potasse au  
iiiilliéine, cette solution nt: doit pas se clécolorer e n  moins de 
O iriiriiites ; avec In vaseline bl;iriche, l a  décoloration ria doit pas 
se produire avan t  u n  quar t  d'heure. 

On n e  peut guère ét ihl i r  le point de  fusion clc la vpseline ; il 
est plus facile de cléteriiiiner le point de  congélation, qui est 
compris entre 37 et  50°. 

Pour dislinguer l a  vaseline et la paraffine, on détermine la 
viscosité h des teinpPiratiires assez b l e d e s  ; on a affaire & rle la 
paraffine, si  la viscositE est  infBrieure h 3 h la température 
de  GOa. 

Di5Lrrrninntiom ale l'linilc clinus les cnua de contleu- 
satiun des iiiolcurs (Id. Quimic~ ,  1906, p. 72). - Uans 
un  1natrii6 de 2 litres 1/2. on introduit 2 litrcs de  l'cau h esami- 
ner ; oii ajoute ri cc.  d'unc solution d e  chloriire ferrique e t  l'on 
fuit bouillir; le fer est ensuite précipith par  un léger excEs d'.\zH3 
et il eritrdne l 'huile ; on le recueille sur  u n  filtre lavé préala- 
blement B l'éiher ; on lave soi~ncuserrient le pricipité à l'eau 
chaude;  on séche le filtre e t  son contenu h 100,) ; on extrait  ensuite 
tliins i i r i  npparcil Souhlct ; on Cvnpore I'cther e t  l'on pPse l'huile. 
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La solution de chlorure ferrique s'obtient en dissolvant  10 gr. 
de fér dans 20cc.d'llCI, oxydant parAzU3H et complétant  u n  litre. 

- P. T. 

Nouvelles color~tionsdcs a1deliydes.- M .  ti. B. LYONS 
(Amer.  Journ. of phnrwacy, 1905, p .  492) .  - La formaldéhyde, 
rnélangéc de SObII" est einployke comme réilctif p o u r  la mor- 
phine, et inverseinent l a  morphine et S01112~e~iver i t  être employés 
comme réactifs de  la forriinltléhyde; cet essai permet  d e  rechcr- 
cher 2 partie d'a1ili:Iiytle dans 20.000 p;ir,ties. Si le  réactif est 
additionné d'une trace de sel ferrique, la sensibilité es t  encore 
pliis grande, e t  l'on peut déceler 1 partie d'aldéhyde d a n s  deux 
inillions de  parties. 

Les autresültiéhydes donnent des r ~ n c l i o n s  a n a l o p e s  ; le sucrose 
et le lactose, en particulier, peuvent étre identifiés, mais non 
distingués parcctte nir'thotle. 

I h n s  le  cas di1 sucrose (en sol. il 0,1 ou 1 p .  100), In cnlorntion 
lileu-violette obtenue coirinie avec la. foriiinldéhyde est  iiinsquée 
sur  les liords par  une coloi;~li«ri cai~acléristic~ue jaune .  L'essai 
poiir la forindd6hyde est sculeiticnt applicable a u x  distill;its. 

Le r h c l i f  ne peut pas Ptrc eriiployé directement avec le la i t ,  
itiéiiie aprhs coagulation, ni pour la recherche d u  glucose dnns 
l 'urine. a I I .  C .  

Rémctlon de la pipérloe. - M. C .  REICIIARD (Phavma- 
ceutical Journol, 1906, 1, p. 167). - Un cristal d'nzotnte inercu- 
r e u s  étant placé à côté d'un cristal de pipérine, on  ajoute une 
golitte d'eau. La pipérine se colore en jaune, et le  sel inercureux 
reste incolore. Cette rkaction est caract6ristique. A .  D. 

Aualyses de jalap. - M .  R. W. MOORE (Phn~.nlaceilticnE 
Joul-nul, 1906, II, p. 239). -Le dosage dela résine dans276  écliaii- 
tillons de  jalap a donné comme moyenne 5,DJ p. LOO. Le maxi- 
rniim a été 25,63 p .  100 et  le miriirnum 2,10 p. 100. 26 kchantil- 
Ion? sculernent contenaient pliis de 9 p. 100 de résine. A .  1). 

BIBLIOGRAPHIE 

Etnrlen sur lm couslitiitirn d e n  savons du coin. 
iiicrce dnns ses r~pports avec leur fril~ricc\tioii, par 
F. MERKLEN, directeur technique de la savonnerie Ch. Houx fils, Cana- 
ple sucr, ti Marseille. 1 vol .  de 206 pages (Librairie Hua t ,  54, rue de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Paradis B Marseille). Prix : 6 fr .  - La savonnerie est une industrie 
qui continue ti vivre surtout de traditions basées sur un ensemble 
d'observations. Les connaissances acquises par cctte longue pratique 
n e  sont assiirement pas 5 rejeter zii B dédaigner,  mais elles pourraient 
e t  devraient Etre utilenient complétées par des L'tudes théoriques. C'est 
ce qu'a cherché & faire M .  Merklen. Nous n e  saurions faire un éloge 
meilleur de son travail qiie celui que lui adresse M .  Haller dans la 
preface, 

u Envisageant le problème sous un jour tout nouveau, M .  Merklen 
a cherché A l'éclairer à. la lumière des théories nouvelles. C'est ainsi 
qu'il applique très ingénieusement & l'industrie du savon la règle des 
phases e l  considcre les principaux cas qui peuvent se présenter. II 
altribue, d'autre part ,  aux savons e t  à leurs solutions aqueuses une 
nature colloïdale et montre  que cctte façon de Irs envisager concorde 
pleinement avec ce qu'on sait di'jà sur ce singiilier é ta t  que peuvent 
affecter certaines rnatihres d'ordre minéral et  organique. 

u Nous rie saurions, ajoute M .  Haller, trop recorriniander In lecture 
de  cet opiisciile à tous ceux qu'intéresse l'industrie savonnière, aux 
thioriciens e t  aux praticiens, persuadé que nous sommes qu'ils en 
tireront l e  plus grand profit r .  

Les ~ppllcationni euurnuterr du mlr?roscope. Maoncl 
a l ' u s m g e  du phnr111ncien pratiquant, par C.-N .  PELTRI- 
SOT, docteur ès-sciences, chef des travaux micrographiques à I'Ecole 
supérieure de pharmacie de  Paris. - (Vigot f r h e s ,  edileiirs, place de 
1'Ecolc-de-Medecine,23, Paris).l:n volume de 88 pages avec17 planches 
e n  couleur. Prix : 5 I r .  - Cet ouvrage est avant tout un manuel 
pratiqiie. L'aiiteiir y a exposé anssi clairement que possible les con- 
naissances micrographiques les plus dérilentaires. indispensables 
aujourd'hui à tous lespharmaciens,  non pour leur satisfaction morale, 
mais pour l'esercice rationnel de leur proression. On y trouve décrites 
ininu(ieiisement dans  tous leurs delails les manipulations qui peuvent 
se prti~eiiier coiiraniment dans la pratiqiie p h ~ r m ~ r . e i i t i q i i ~ :  et  que 
tout praticien doit pouvoir exécuter sans installation spéciale. Ces 
notions slrictement élén~entaires sont débarrassées de toutes les diffi- 
culiés rares ou inutiles et  miscs  ainsi à l a  port60 de-s personnes peu 
farniliarisees avec le microscope. A colt! des manipulations d'ordre d i -  
nique (examen des cibpdts urinaires. recherches bactPriologiques), 
1'aut.eiir s'est. efforc(4 de rendre 1 i . k  filcile ai1 praticien, m&me ioex- 
pCrirrientC, I'eliide di.s poudres iriCtiicinales les plus importantes. . 

Les pharmaciens et lcs ctiimisles qni ont besoin d e  SC livrer à. la 
pratique micrographique y puiseront les notions élémentaires indis- 
pensables qu'on ne trouve pas dans  les traités théoriques plus savants 
el plus complets. 

Précis d'liydrologie, par le Dr E. FLEURY. 1'0 pnv t ie  : hydro- 
logie gr'ne'rale e l  eaux poia,bles. 1 vcl. de 211 pages (CI. Defoi.ges,édileur, 
29: quai ries Grands Augustins, Paris]. Prix : Y francs. - Ce livre, qui 
sera complet6 par u n  deuxii.me volume, traitant des Caux minérales, 
est une seconde édition, plus coniplete, d u  traite publié par l'auteur 
en 1896. 

Dans le volume aciuel, l a  première partie est consacrée l'hgdrb 
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logie générale, h la g6ologic appliquée à I'liydro!ogic et  ti l'étude des 
propriétés physiques et  chimiques de l'eau. 

La deuxième partie est relative aux eaux potables. L'auteur indique 
les caractkres des diverses eaux potables. décrit l'analyse chirriiqueet 
bacteriologique des eaux et  indique enfin les divers modes de  purifi  
calion des eaux non potables. 

Ce v'oliime, qui #'adresse plus particulii.rernent aux étudiants en 
pharmacie, sera  egalemerit consulté avec fruit par les chimistes. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

Imsi Iiorlcotn, à acide cyatihydrlquc devant I c  Con- 
scll d'hysiene de la Seine. - Dans sa séance du 29 juillet 
1906, le Conseil d'lijgiéne publique et  de  salubiite du département de 
la Seine a adopté Ics conclusions du rapport  qui lui élait presente par 
M.  Guignard, relativement a la question des haricots B acide cyanhy- 
drique dont nous avons eritrctenu nos lecteurs ( 1 ) .  Voici quelles sont 
c ~ s  rancliisions : 

ct Lcs liaricols ou pois dits de  Java doivent ktre, en  raison de  la 
dose toxiqiic d'acide cyanhydrique qu'ils peuvent fournir, proscrits 
en France de  l'iiliineutation ct ,  par suite, interdits ~2 I'iniportation. 
Ils constituent un produit toxique dont l a  vente, la mise en vente 
et la ilktentinri, prévues par les articles 3 e t  4 de la loi sur Ics 
fraudes du ier août ,1905, tombent sous les sanctions édictées par 
ladi te loi ; 
(( Les haricots ou pois de fiinnanie, 'dans lesquels la dose d'acide 
cyanhydrique ne doii pas excéder normalement 20 rnilligr. pour 
100 gr., peuveut conliriuer b Stre irriportés, sous la coridilion qu'ils 
seront accompagnes d'un certificat d'origine e t  qu'ils seront soumis, 
dans les laboratoires des douanes, b une analyse justifiant le 
dosage ci dessus. 
t Les farines de  haricots GU pois d'origine exotique ne peuvent &tre 
admises qu'aux mêmes conditions B. 

Les cacaos ditei ~olnbles alevaut Ic Conseil d'by- 
giéne de la Seine; - Xos lecteurs connaissent les cacaos en 
poudre qu'on trouve dans le commerce e t  dont certaines marques, 
telles que celles dc Van Bouten et  d e  Blooker, font l'objet d'un com- 
merce considdrable. Ces cacaos en poudre, vendus sous le n o m  de 
cacao soluble, S O I I L  obtenus en enlevanl a u  cacao une p i l i e  de sa 
matière grasse, de manière A faciliter s a  pulvérisation, e t  en l'addi- 
tionnant ensuite d'une certaine proportion de carbonate de potasse ou 
de soude, destiné à émulsionner la poudre, ce qu'on traduit  par le 
mot solubi l isw.  

Dtijà en 1893, l'autorité judiciaire s'était émue de la vcrite du cacao 
soluble et  elle avait pensé qu'on devait considérer ce cacao, débeurré 
et  alcalinisC, comme constituant un produit falsifie ; un procCs fut 

(1) Voir Annales de chimie analyfique, 1906, p. 226. 
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intente a la maison Van floutcn, e l  les poursuites se Lerminerent par 
u n  acquitteinent ; le jugement rendu le '3 mai  1893 portait rt qu'il 

r&uitait d u  rapport ;lei experts que la poudre de cacao, ti 

la dosc indiquée par le prospectus (une cuillerée à café par tasse de 
chocolat!, ne  constitiiait pos un aliment nuisible t~ l a  santé, e t  
décidait, en conséqucoce, que les vendeurs de cette poudre pou- 
vaient licitement, sans se rendre coupables de  falsification, enlever 
h la féve du cacao. non coniestible A l'état brul, une partie de sa 
graisse v6gilale, pour augmenter ses proprietés digestives, et  ang- 
menter la dose naturelle des sels de potassc, sans falsifier le produit 
et l c  rendre nuisible h la santé ». 
La aueslion oui s'était oosee en 1893 devant  le Tribunal correc- 

tionnel de  l a  Seine vient de s e  poser devant  le Conseil d'hygiène 
e t  de saliibrilii du diiparlerrient de  l a  Seine, qui, a p r k  avoir enleridu 
u n  long et inleressant rapport  de M.  Uouchardat, a adopté les con- 
clusions de son rapporteur ainsi formulées : 

1 0  Le nom de  cacao piw doit étre réservé au cacao torréfié non 
debeurrC et non traite pa r  u n  agent chimique. 

2 0  Les caraos en poudre e t  les cacaos dils solubles doivent contenir 
a u  moins 28 p. 100 dc beurre de  cacao. 

3O Les cacaos traites par des principes alcalins doivent être indiques 
au public sous la dénomination di: cacaos s o l u b i l i s ~ s  et non de cacaos 
solubles. 

4O Est interdite la vente de cacaos solubilise's qui donneraient k 
l'analyse plus de  3 p. 100 de potasse anhydre ( I W ) ,  avec tolfrance de 
0,3 p. 100. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 
Nous informons nos lecteurs qu'en qualit6 de secrétaire gEn6ral du Sun- 

dicat des cliimisles, nous nous cliargeons, lorsque les deniandes et les 
offres le permettent, de procurer des cliiniistes aux indusiriels qui en ont 
besoin et des places aux cliirnistes qui sont L la recherche d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons dans lcs Annales sont absolument gra- 
ruites. S'adresser L 11. Crinon, 45, rue Turenne, Paris 3". 

S u r  la demande d e  hJ. le sccrélnirc de I'Associalion des anciens élbvcs 
dc l'lnstilut tle cliiinie nppliq~iée, nous informons Ics inrluslricls qu'ils 
pcuvent aussi dcinnntler rlcs cliirnistes cn s'ndrcssnn t h lui, 3, rue Niche- 
el, Paris (Ge).  

L'Associalinri niriirnlc rlrs ancicris i:li?vns iIc I'lnsliliit national qrono-  
inique est a iriéme chaque annCc d'offrir hlM. Ics industriels, clii- 
mistes, etc., Ic concours de plusieurs ingiiniixrs agronorncs. 

I'ri4rc d'adrcsscr lcs deinarides au siégc social dc l'Association, 16, riic 
Claude Bcrnard. Paris, 5" .  

eune, mari&, dciiinncle place stable de chiniistc d n n s  PHARMACIEN il. industrie. Pii.tentions modcstes. - S'adresscr au 
Hureau i1i.s Artnales, 4 5 ,  rue Tiiri:ririe, Paris, aux init.iülcs C. S .  

diplOriib, connaissant l'espagnol, trds bonnes réféienccs, CHlMISTE rc~nandc une pixc: , ~ a r ~ s  "11 i,i~omioire ,ri,, ou cians l'in- 
dustrie chimique. Trbs au courant des analyses de minCi*aux et des ana- 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Hénctlon des sels de col~itlt ntlllsable en analyse 
clilrnique, 

Par M. le prof E. PI NE RU.^ ALVAREZ, de l'Université de  Madrid. 

En étudiant les sels d e  cobalt, j 'ai  p u  constater, sans connaî- 
tre les observations ou expériences de Reichel, Winkler e t  
Uonath ( l9OZ) ,  qu'ils donnent, avec les hydrates d e  sodium et  
de potassium en grand excès, un liquide de couleur bleue très 
intense, sur tout  3 chaud.  

Je n'ni pu me procurer et, pa r  cons6quent, je n'ai pas lu  les 
travaux de  ces savants chimistes, mais, de l'étude que j'ai fiiite 
de ce liquide bleu, il résulte que ce n'est autre  chose qu 'une 
solution alcaline de I'anhydroxyde cobalteux de couleur bleue 
(CoO). 

P a r  l'aclion de  la  soude en solution concentr6e. l 'hydrate 
cobalteux de couleur rose perd son eau et  devient bleu ; si on le 
dissout dans  un excbs d e  soude, la snlution obtenue possède la 
rri6me couleur bleue. 

La déshydratation d e  l 'hydrate  cobalteux CoO,IIW = CooOlH2 
se produit, non-seulement par  la soude, mais aussi par  la baryte 
caustique, le chlorure de calcium anhydre et d'autres subs-  
tances avides d'eau, e n  changeant toujours en bleu la  couleur 
rose. 

Cette solution de belle couleur bleue s e  décolore par  l'action 
de l'eau, h cause de l'hydrolyse du composé cobalteux alcalin ou 
cobaltite qui  se forme (Co02K2) ; on r6ginèi.e alors l 'hydrate 
primitif (Cu(OH)3) ou d'autres liydrales polyrnSriques avec des 
formules variables et des colorations qui oscillent entre  le rose 
intense et  le blanc rosC, selon la concentration de  la soliilion 
alcaline et l a  température. 

La réaction est s i  sensible qu'elle peut être utilisée en ana-  
lyse. 

II suffit d'ajouter une goutte d'une solution diluGe ti 1 p .  100 
de chlorure ou de sullnle cobalteux à un  grand excés de  solution 
bouillante saturée de potasse ou de  soude pour obtenir u n  liquide 
bleu. 

En présence d'une grande quantité de sels d e  nickel, le préci- 
pité obtenu pr6sente u n  ton azur6 très perceptible, inéme lorsque 
le cobalt est en faible proportion. 

DÉCEMBRE 4906. 
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Cette coloration azurée ne doit pas  être confondue avec celle 
du  composé qui se précipite lorsqu'on ajoute h froid de I i i  soude 
ou de la potasse a u x  solutions des sels cobalteux. Ce dernier pré- 
cipité, qui  prend & chaud une couleur ruse, donne Ir? l i qude  I i l e ~ ~  
lorsqu'on ajoute u n  fragment d'hydrate sodique ou potassique 
et  lorsqu'on chauffe de rnanière concentrer fortement la solu- 
tion alcaline. 

I~ce l~ere l ic  d e  la farine de  riz dans la fariiic 
de ble, 

Longtemps considérée comme une exception, l'introduction 
de la farine de  riz dans la farine de  blé est devenue actuellement 
une operation des plus corninunes. Cette addition n'a pits pour 
but,  comme le prétendent beaucoup de  minotiers incriminés, de 
rkpondre a u x  exigences des consomirinteurs, qui rkcliirnent d u  
pain de  plus eri plus blanc. Destinée surtout  B rendre leur teinte 
pririlitivc à des farines de  bli: vieillies ou mélangées d'une 
proportion notable de farine de seigle ou de féverole, elle cons- 
titue une vkritablc tromperie s u r  la qualité de la inarchandise 
vendue. 

La recherche de 'cette falsification semble &tre des plus 
délicates, si l'on en juge par  les rapports  tout $ fait contradic- 
toires auxquels elle a donné lieu d a n s  plusieurs grandes villes 
de France, B l'occasion de  procès récents;  en réalité, elle est des 
plus sirriples,et nous sorrirnes conduit ;'i suppcser que les experts 
qui s e  sont trompés dans  leurs appréciations ont utilisé In 
méthode s i  défectueuse qui  consiste dans l'examen direct de la 
farine. 

Au moment oh l'on se prkoccupe, en France, d'appliquer In 
nouvelle loi sur  les fraudes et d'organiser Ics Iiiboratoires desti- 
nés & l 'analyse des substances alimentaires, nous avons c ru  utile 
de fournir quelques indications s u r  la techriiquc à adopter pour 
la recherche tlr: cette falsification de  plus en plus fréquente. 

La recherche de  la faririe de riz dans la farine de  blé ne peut 
étre faite qu'au moyen d u  microscope. 

Les caractéres qui  distinguent ces deux farines, examinées 
directement sous l'eau ou la glycérine, sont les suivants : 

La farine de  blk est netterrient caracttkisée par  l p  mélange 
d'une multitude de petits grains  d'arriidon et  de  grairis beaucoup 
plus volurnineux associks à une proportion relativement res- 
treinte de grains irilermkiiaires. Les petits grains ne mesurent 
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guére plus d e  2 à 8 p ;  ils ont e n  moyenne lin dinmktre de  6 à 7 p. 

La plupart d'entre eux  sont arrondis ou ovales ; parfois ils sont 
devenus polyédriques par  leur pression réciproqiie.lesgros grains  
sont lenticulaires. Vus de f x e .  ils sont tantAt nettement arron- 
dis.  tantbt legèrement irrégulier3 ou ovales;  ils ne présentent pas 
de hile apparent ,  et,  d m s  la plupart  d'entre eux,  or1 rie distingue 
pas nettement de  couches concentriques ; leur diairiktre, qui  peut 
atteindre parfois 4.5 U, est en moyenne de  32 à 36 i. Vus d e  pro- 
fil, ils sont elliptiques ou parfois fusifornies et  p r 6 s ~ n t e n t  une 
strie longitudinale toii,joiirs simple et généraleinerit droite on peu 
ondulée. 

Les grains d'amidon de blé sont  toujours simples ; le plus sou- 
vent ils sont  isolés, mais parfois ils se trouvent réunis en grou-  
pes plus ou moins volumineux. Ces groupes, q u i  représentent 
toute la masse arrlylacée reriferrrike dans  une cellule ou dirns 
plusieurs cellules de  l'albumen, constituent ce qu'on appelle des 
gruaux ; ils sont toujours formis de  qrnins de gros.wur in(qn1e. 

A cbté des grains d'amidon isolés ou groupés, In farine de blé 
présente des grains  d'aleurone, qui proviennent de l'assise prn- 
téique et qui sont rarement  isolés, mais le plus souvent réunis  
en masses compactes dont le volume ne dépasse pas celui des  
cellules qui constituent cette assise. Ces grains d'aleurone isolés 
sont polygonaux, u n  peu plus petits et plus réfringents que les 
petits grains d'amidon de blC ; les granules qui constituent les nmns 
d'nleul-one ont tous la même grosseur. Ce caractère, joint h celui 
qu'ils possèdent de  ne pas s e  colorer e n  bleu par  la teinture 
d'iode, distirigue les grains  d'aleurone des petits grains d'airii- 
don de blé. 

Outre l'iirnirlon et  l'aleurone, la farine de  hl6 renferme d u  glu- 
ten, qui ,  en raison d e  ses propriétés extensibles, s'aggloin&re 
très facilement en niasses plus ou moins voluinineuses, lorsqu'on 
délrtye sirnplerrierit la farine dans l'eau, ou bien lorsqu'on la 
presse avec u n  peu d'eau entre  les deux lames d e  verre travers 
lesqnelles on  veut  l'observer. Ce gluten se  pr6sente en amas  
aussi irréguliers dans leur forme que dans  leur diniension et 
formés d e  grannles polyédriques qui  sont semblables a u x  grains  
d'aleurone et  qui  ont à peu prés  les rnémes dimensions que les 
petits grains de  blé. Parfois ces masses glutineuses, qui sont 
coinposées de  grains  uniformes, paraissent skparkes par  des  
lignes noirâtres, plus ou moins droites, qu i  ressemblent des  
parois cellulaires, donnant  ces niasses l'apparence de  gros 
gruaux de  riz e t  prétent ainsi à une  fausse interprétation cons- 
tatee p a r  plusieurs micrographes. Ces fausses parois ne son t  
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autre' chose que  les lignes de skparation de  diverses masses 
glutineuses jiixtaposkes, laissant entre elles u n  pcu d'air inter- 
posk. 

Indépendar~iirient de ces é l h e n l s ,  la farine d e  Ij14 renferme 
encore des débris cellulosiques formés par  les élérncnts qui  cons-  
tiluent les diverses enveloppes du frui t  et de la graine, par l'as- 
sise protkique, ainsi que par  des fragments  t rès  divisés de l'ein- 
bryon. La proportion de  ces divers éléments varie  naturellement 
avec le degré de blutage de la farine. 

Examinke directement sous l'eau, l a  farine de riz paraît com- 
posée en majeure part ie  d'amidon, qu i  se présente sous trois 
formes distinctes : e n  grains simples, en grains coniposks et en 
gruaux.  

Les grains simples sont assez hornogùnes dans leur forme et 
leur dimension : ils sont  gén&rnlement anguleux,  très rarement 
arrondis, et mesurent en moyenne de 4 6 u ; ils présentent tous 
un  petit hile arrondi, qui  n'est pas  toujours trés apparent.  Les 
grains composés sont formes p a r  l'agglomération e n  une masse 
hornogéne de  petits grains simples ; ils ont gtsnéralement une 
forrrie ovale, un  corilour ~riarrieloririé et des dirrierisions qui 
varient naturellerncnt avec le noinlire des granules qui  les cons- 
t i tuent ;  leur diamétre moyen est de  38 & 40 p. Ces granules ont 
tous l a  rrièrne diniension. Si la plupart  des grains composés sont 
intacts, on e n  observe u n  cerlnin nombre d'autres qui sont dLfor- 
inSs par  une désagrégation plus ou  moins profonde. 

Les g ruaux  d'amidon de  riz varient notablemerit quant à leur 
forme et B leur dirnerision : ils représentent taritbt une parrxlle, 
titntôt la totalité de la masse amylacée contenue dans une ou 
plusieurs cellules d e  I'alburrieri. Par,fois ils sont cornposés uni- 
quement de grains simples ; le plus souvent ils sont formés de 
grains simples et  de  grains cornposés juxtaposés ; les granules 
qui constituent ces g ruaux  sont tous pourvus d'un petit hile 
plus ou moins iippwerit. Les g ruaux  de riz, pressés entre les 
deux lames de  verre  à travers lesquelles on les observe, offrent 
généralement plus d e  rSsistance que  les gruaux de blé et se lais- 
sent dissocier plus difficilement. 

X côtS de l'amidon, on  nc trouve, dans la  farine de riz, qu'une 
très faible proportion d'aleurone, qui se présente, conirne celle 
d u  blé, en masses agglomérées plus réfringentes que les amas 
d'amidon. 

Le gluten du riz, n'étant pas extensible, ne  se  rassemble pas 
en masses volumineuses comme celui du  blé; il se présente 
grénéraleinent en petits grains isolés, ayant  sensiblement les 
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niémes dimensions que les petits grains  simples d'amidon, mais 
ils sont dépourvus de  hile. Quant a u x  débris celliilosiques, i ls 
sont bien moins abondants dans la farine de riz q u e  dans la  
farine de bl6, e t  ils présentent toujours des caractères qui per- 
mettent de  les distinguer des élkments qui  constituent le son 
de blé. 

De ce qui  prkcéde, il seniblerait rCsulter que  les farines de  blé 
et de riz possédent des pnrticularit6s bien distinctes, qui ren- 
dent leur confusion impossible. Il n'en est cependant pas ainsi ,  
et nous sommes obligi? rle reconnaître, avec d'autres expérimen- 
tateurs, qui l'ont observé comme nous, que plusieurs des élé- 
ments constituants de  ces farines peuvent étre confondus entre  
eux. C'est cette confusion qui a égaré plusieurs experts,  qu i  ont  
cru trouver de la  farine de riz dans  des farines de bl6 absolu- 
ment pures, et d'autres qui n'ont pas su reconnaître le riz d a n s  
des farines qui  e n  renfermaient une proportion sensible. 

Mérne pour  des observateurs qu i  sont familiarisés avec l'em- 
ploi du  microscope et qui examinent directement sous l'eau u n  
melange de ces farines, il est possible de confondre certains 
grains siiriples ou corriposés ou certains g ruaux  de riz avec cer- 
taines masses d'aleurone ou d e  gluten. On peut aussi confondre 
les petits grains  d'amidon de riz avec les petits grains  d'amidon 
de blé qui  sont rendus polyédriques p a r  leur pression récipro- 
que, comme cela s'observe parfois dans des farines provenant de  
blés trés durs. On pourrait  objecler que la prksence d'un hi le  
sur  tous les petits grains  d'arnidon de  riz permet de  les distin- 
guer des petits grains d'amidon de  b lé ;  que  la forme spéciale e t  
nettement ovale, le contour rnarnelonnB des grains cornposés d e  
riz permettent de les distinguer des niasses d'aleurone qui sont  
plus irrkguli8res ; que les gruaux,  ainsi que  les grains composés 
d'amidon de riz, possèdent la propriété d e  se  colorer e n  bleu a u  
çorit:lct de  l'iode, tandis que  le gluten et  l'aleurone se colorent 
en jaune brun. A c 4 a  nous répondrons que les petits g ra ins  
h i l k  sont bien difficiles à distinguer dans la multitude de petits 
grains d'amidon qu i  existent dans la farine de b l é ;  que les 
masses d'aleurone, qnoiqiie gbn6ralerrierit moins régulihres dans 
leur forme que les grains composés d'amidon de riz, leur res- 
senihlent singulièrerrient lorsqu'elles représentent toute la masse 
incluse daus une cellule de l'assise protéique ; qu'il est parfois 
extrérriement difficile d'atteindre ces éléments douteux par  la 
solution iodée, qui léverait toute incertitude sur  leur nature, citr, 
au moment où la goutte d e  reactif pénètre entre  les deux lames 
de verre, elle entraîne souvent bien loin les grains composés ou 
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gruaux  qui prAtent à la confusion, et I'on a énormément de peine 
h les retrouver. C'est parce quc  nous avons t rés  souvent éprouv6 
ces embarras et  constaté ces difficultk que nous réprouvons 
absolurnent l'examen direct des farines comme Etant, de  tous les 
moyens d'observation, le plus  dkfectueiix et le pliis propre A 
égarer les experts. 

M. Gastine a essayé de perfectionner ce mode opératoire (1) 
e t  il a proposé u n e  nouvelle rnethode d'analyse qui  serait tres 
eensihle, très sûre et perrrwttrait d e  mettre  en évidence, dans 
les farines de blé oii d;ms les serrioules pi&lablerrient transfor- 
mées en farine, les plus faibles t races d e  riz, soit I à 2 p. 100, 
p a r  exemple. 

Cette rnkthorle consiste à imprkgner la farine suspecte d'une 
solution colorante, h la dessScher ensuite lentement, ,l. I'expnser 
durant  quelques minutes ü. la température de 210 à 1300. enfin, 
B I'exarriiner au  microscope dans  u n e  goutte d'essence trarispa- 
rente ou dans le baiirrie d e  Canada. A la suile d e  ce traiternerit, 
lt: hile des grains d'amidon s e  montre avcc une grande netteté 
sous forme d'une ponctuation de couleur rouge, au  moins pour 
certaines variétés. Les grains  polyédriques d'arnidon de riz 
apparaissent avec un  hile rougeiitre trés distinct et relativement 
gros pour leur taille ; l 'amidon de bl6 ne prksente que rarement, 
a u  contraire, u n  hile apparent .  

Comme matiéres colorariles. on peut employer le bleu d'ani- 
line, le bleu lumière, certains bleus pour  coton, le vert d'aniline, 
tes verts de méthyle, les hruns et jaunes d'aniline, la safranine, 
l a  vésuvine. La concentration la  plus convenable serait de Ogr. 05 
pour 100 cc. d'alcool h XI0. 

La technique o p h t o i r e  consiste & deposer s u r  une lame 
porte-ohjet deux  gouttes de la solution colorante, dans lesquelles 
on d6l;iie une très petite quantité de  faririe, en étalarit la liqueur 
jusqu'iiu dianibtre clc la lamelle qui,  pliis tard,  recouvrira la pré- 
paration. On h i p o r e  à 28-30° sur  l'un des étages inftkieurs de 
la  tablette chniiffante de Malassez ; lorsque l'eau a disparu, on 
achhve la dessiccation v m  5 0 0 ;  au hoiit de quelques minutes, 
on porte 5 120-130°, e n  se  rapprochant  du  bec qui  chauffe la 
tablette supérieure ; on verse ensuite sur  la laine une goutte, 
d'essence de ckdre ou d e  baiirne de  Canada ; on recouvre d'une 
lamelle, en chauffant encore un  instant pour étaler le baume, s'il 
s'agit d'une préparation durab le ;  enfin, on  laisse refroidir, et  
I'on examine au rnicrosc'ope. Les préparations doivent étre trans- 

(1) Voir Annales de chimie analytique, 1906, p. 281. 
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parentes avec fond incolore et  contenir assez peu de farine pour  
offrir des vides nomlireux. Les caractères de  I'arnidori de riz 
ainsi traité,  déjh visibles avec u n  grossisscmcnt de 150 5 
200 diiimhtres, sont siirtoiit nets avec un  grossissemcnl de  600 B 
630 diamètres. Les grains  composés montrent alors un aspect 
mûriforme tout fait typique, ainsi que les plaques ou fragments 
de  la farine de riz. 

AprEs avoir essayé et fait essayer h plusieurs reprises le pro - 
&dé proposé par  M. Gasline, nous n'hésitons pas à reconnaître 
qu'il est bien plus compliqué et moins prat ique que  la riiéthode 
employée, depuis plusieurs années, au  laboratoire du Syndicat 
de la boulangerie parisiennt et au  laboratoire du Ministére du  
Commerce, e t  qu'il ne donne pas, beaucoup prés, des résultats 
aussi satisfaisants. 

Ce procédé, imagin6 par  M. Arpin, et aussi sensible que rapide, 
nous a toiijours d o m 6  les r h l t a t s  les plus satisfaisants ; i l  se 
recommande spécialement en ce sens qu'il permet de  localiser 
les éléments caracteristiques de la farine de riz, de les &parer de 
tous les autres éléments avec lesquels ils peuvent etre confondus 
et de  les présenter sous u n  état qui permet de  les distinguer net- 
tement des grains  d'amidon de  hlé. 

Le mode opératoire, qui  est des plus simples, consiste à faire, 
avec 33gr .33  de farine et  17gr .  d'eau, u n  paton qu'on malaxe 
sous un mince filet d'eau, au-dessus d 'un tamis no 120, pour 
en extraire le glutcri ; l'eau de lavage, qui  entraîne l'amidon. est 
recueillie dans  une cuvet.te ou une capsule de porcelaine ; aprhs 
l'avoir bien agitée, on la verse dans un vase conique de 750cc.; 
ap1 .6~  12 heures de  repos, il s'est formk, an fond di1 verre, un  
dépdt amylacé, comprenant trois couches bien distinctes, qu'on 
peut separer assez nettement l'une de l 'autre par  la simple incli- 
naison du  verre e t  décantation de l'eau surnageante ; on pré- 
lève une certaine quantit6 de chacune d e  ces trois couches, qu'on 
place d a n s  un  verre de  montre pour  la soumettre u n  examen 
minutieux ; la couche supérieure, blanche, sans cohésion, qui 
se sMpare trés facilernent des autres, est presque entièrement 
constituée par  les petits et moyens grains d'amidon ; la couche 
moyenne, d'apparence glaireuse, d'un blanc grisâtre ou jaune 
gris l t re ,  renferme, avec les grains d'amidon moyen, la presque 
totalité des Bléments cellulosiques du  son, des débris cellulaires 
provenant. de l'albumen et d e  l'embryon ; la couche inférieure, 
trés blanche et  très résistante, est constituée presque entière- 
ment par  les gros grains  d'amidon. 

De norriheuses expériences, répétées s u r  des mélanges de  
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farine de blé et de farine de riz faits dans les proportions les 
plus diverses, ont  nettement d6rnontr6 que l a  presque tota- 
lité des grains  composés d'amidon de riz se retrouvent dans 
la ccluchc intermédiaire, d'apparence glaireuse, tandis que les 
gruaux plus lourds et plus volumineux sont réunis au  fond du  
verre. Ces grains composés et ces gruaux,  après le malaxage du 
pàton et leur irninersion prolonaée dans l'eau. ont acquis des 
caractéres plus nets et plus apparents ;  comme ce sont eux qui 
constituent les é1i:rnents de dfiterminaiion de la farine de riz, il 
est facile de les retrouver dans les deux couches où ils se sont 
rassemblés. 

A u  lieu d'iiri tarnis rio 120, nous préfërons, pour recevoir les 
eaux dc lüvagc d u  pâton d'amidon, employer u n  tamis no 230, 
dont les mailles, assez larges pour laisser passer les gros grains 
d'amidon de blé e t  les petits grains  composés de riz, sont trop 
(litroites pour livrer passage a u x  gros grains romposks, a u x  gruaux 
d e  riz et à la plus grande partie des 6léinerits qui  constituent le 
son ; on  r k l e  avec une  carte ou une spatule l a  matiére grise 
qui reste s u r  le t:iinis ; on la délaie avec u n  peu d'eau dans un 
re r re  de montre. Dans le cas où la farine de  hlé aurait  6té 
m é l a n g k  avec urie tres rniriime proportiori de farine de riz, on 
pcut étre certain d c  retrouver, dans chaque prise d'essai de cette 
matière grise. un ou plusieurs des gros grains corriposés ou des 
g ruaux  du  riz ajouté. L'expérience, r6p6tée plusieurs fois sur 
cles farines de hl6 additionnées par  nous de I p .  200 de riz, nous 
a coristamment donnP, des r h l t a t s  tréc, nets.  L'emploi de ce 
tarnis permet, en outre, d'isoler à peu prFs tout le son contenu 
dans ln faririe, de constater plus sûrement  la nature de celui-ci et 
d'apprécier le degr6 de  blutage de la farine. 

Si l'expert peut  facilement, au moyen de  ces procédés, coris- 
tnter sûrement et facilcmcnt la présence de  la farine de riz dans 
la farine de blé, il devra se montrer très circonspect dans ses 
conclusions l o q u ' i l  s'agira de fixer la proportion d u  mélange. 
Cette évaluation ne pourra  jamais être  rigoureusement exacte. 
Pour  la fixer aussi approxirnativernent que possible, l 'examen de 
la farine devra 6tre pratiqiié s u r  des prises d'essai faites dans 
toute ln. masse amylacée qui  s'est dEposée au fond d u  verre 
conique; les coriclusions rie devront étre tirées qu'après cornpa- 
raison faite avec des mélanges faits dans  des proportions con- 
nues e t  se rapprochant  de  celles qui  sont habituellement adop- 
tées par  les fraudeurs. 

L a  prksence de  grains composés d'amidon dans  une farine de 
blé ii'irripiique pas  absoluirienl l'addition d e  farine d e  rie ni  
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l'existence d'une fraude justiciable des triburiaux. Il y a d'autres 
amidons que l'arnidon d e  riz qui  se présentent e n  grains coin- 
posés a1fect;int 1i:s mémes dimensions. Tels sont ceux de l'avoine 
et de  l'ivraie. L'amidon d'avoine se distingue nettement de I'ariii- 
dori de riz par  la foriiie de ses granules, qui  sont très souvent 
fusiformes, falciforines ou trürichanls ; l 'amidon d'ivraie est 
plus difficile distinguer de  I'ainitlon de riz. Si la farine de bit? 
a 6th trSs r;~remerit additionnée de farine d'avoine dans  un bu t  
de spéculation frauduleuse, il arrive quelquefois, e t  surtout dons 
les années pluvieuses, alors que la inoisson a été faite dans  des 
ronrlitions défectueuses, que la farine est prkpiirée avec des blés 
rnéiangés d'ivraie e t  criblés trés iiiiparfaiteiiient. fitrine airisi 
obtenue présente alors des grains composés d'amidon qui peu- 
vent préter B la confusion et fa.ire at,tribiier à ilne intention fraii- 
duleuse u n  fait q u i  n'est d û  qu'à. une négligence d u  iiiinotier. 
Ayant eu l'occasion de  faire cette constatation, nous croyons 
devoir appeler s u r  ce fait l'attention des experts lorsqu'ils 
auront constaté dans  une  fürine de  blé la présence d'une quari- 
tité tri% niinirne de grains composés d'amidon. Dans ce cas, il 
sera nécessaire, afin de dissiper toute incertitude, d'examiner les 
fragments de son qui  restent sur  le tamis no  250 Si la farine a 
été préparée avec des blés souillés d'ivraie, on retrouvera tou- 
jours, parmi les dCbris d u  son d e  blé, des fragments très menus 
provenaiit des  balles de l'ivraie, qui possédent des particularités 
toutes spéciales e t  tout à fait distinctes de celles qu'on observe 
s u r  les téguments d u  blé. 

Le riz n '&tant  pas  cultive dans  les niémes régions que celles 
où l'on récolte le hl& il n'y a pas lieu d'adopter pour  lui la tolé- 
rance qu'on adrnet pour  le seigle, qui ,  dans les filriries prove- 
nant d e  blés de l'Inde et  de In Russie, peut exister dans  la pro- 
portion de  Ci p .  100. La présence du  riz, même en faible quantité 
dans une farine de  blé, ne pourra  donc jamais étre considkrée 
comme u n  fait naturel ou -normal ; mais, avant  de conclure A 
urie inlention frauduleuse de la par t  du vendeur, l'expert devra 
apprécier aussi exactement que possible la proportion du mélange 
et utiliser les indications que peut fournir l 'analyse chiinique d e  
la farine. 

Dans une des dernières séances de  Ia Commission des fraudes, 
M. hrpiri, rapporteur de  la sous-cornrriission chargée de I'aria- 
lyse des farines, a expose qiie fréquemment le  riz avai t  été 
introduit indirectement dans la  farine d e  hl15 soiis forme d e  
mélange avec la farine de  fëverole, dont on  tolere la présence B 
la dose de 4 p. 100. 
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- 454. - 

Reelierclic tles PaIniQeuticriin r l n  b e n r r e ,  n l ' a i d e  de 
In $ ~ R ~ S S P  d e  Caro et de I'aldh-margarine, 

P a r  M .  L u c i e ~  ROBIN, 
chimiste au Laboratoire municipal de Paris (1). 

Dans une note présentée à I'Acad6mie des sciences (2), j'ai suc- 
cinctcinent indiqué un  triode opératoire qui periiict rie con-.tnter 
la présence di1 beurre  de  coco ou de  l'oléo-miirgnrine dans le 
beurre, alors niéirie que ccs s u b s t i i n c ~  6trangi:resy ont été sirnul- 
taneiricnt introduites, et cela, e n  m'appuyant s u r  les const;tta- 
tions de  JI. Vandilin, qui a précédernrnent observé j3), que les 
acides gras  (lu l~e~i i - re  de  coco sont presque totideiiient solubles 
dans  1':ilcool il 600, tandis q u e  ceux du  beurre ne le sont cllie 
part.icllerncnt et ceiix de la iiiargarine fort peu. 

A u  lieu d'alcool à 60°, j'utilise l'alcool à 5 6 5 ,  parce que j'ai 
constaté qu'a ce de& de  concentriition, on dissout encore la 
presque totalité des acides gras  du  coco e t  sensibleinent moins 
ceux du  beurre. 

Bla rri6tliode, qui  coriderise, eri quc:lque sorte, celle de M. I'liiri- 
chori, consistant à rcclierclier In margarine cn apprdciant la 
teneur en acides solubles dans l'eau, et celle de NM. Mtiritz et 
Courlon pour la recherche d u  coco 41, sc distirigue esscnticllc- 
iiient par  son extrême siiiipliciti:, sa  rapiditili et la fircilitc! avec 
laquelle elle pcrmet d'effectuer des essais en sBrie, puisque, ainsi 
qu'on en pourra juger  après I'exposi: détaillé que je nie propose 
d'cn faire ici, il suffit de  disposer de b:~llons et  de hécherglas 
pnrt,arit des niiniéros d'ordre e t  qu'aiiciiri app;rrt:il spikial ou 
dispeudieux n'est indispensable. 

Usteizsiles nécessaires. - 2 0  Dalloris jaugks à. 150 cc., dont Ic, 

noiiibre dhpenti de cclui tles es3ais qu'on désire fiiire siiiliiltarié- 
ment. Ceux que j'utilise on t  une hauteur  tol;ilc de 22 ccntirnètres ; 
le col cornptitiit pour  3 cerilirri. 5 ou 6 ceriLiin., sa faible hiiulkur 
permet plus facilement l'introduction de  la  prise d'essai du 
beurre ; 

S0 Un theriiioinètre ordinaire. 
Liqi~ei tm.  - l o  U n e  liqueur [le potasse à 60 p. 100, qii'oii prti- 

pare en dissolvant 300 gr.  d e  potasse à l'alcool dans 230cc. d'eau 
disli1li:t: et coriipliit.iint à 5OOcc. après  iefroidisseiiient. On con- 
serve pour  l'usage dans un flacon bouché au  caoutchouc ; 

(1) Travail ex9cut15 au Laboratoire municipal d e  Paris. 
(2) Séance du 8 octobre 1906 (note presentbe p a r  M.  A .  liüllsr) 
(3) Annales de chimie analytique, 1901 ,  p. 273. 
( 4 )  Annales de chimie analytique, 1904, 1). 281 ct 3 4 2 .  
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2" De l'alcool absolu (Y99  8 1000) et neutre ; 
30 De l'alcool $ 56°3-5605, qu'on prépare en étendant, avec de  

l'eau distillée, de  I'alcool B u n  titre determiné, après  avoir  cal- 
cule, i l'aide d e  In formule suivante, le volume d'eau (x) c) :qou- 
tcr 5 1000 parties de cet alcool : 

1; = t i tre alcoométrique de l'alcool à diluer ; il densité d e  cet 
alcool ; v' = t i tre alcoométrique ?I obtenir (X05) ; Dr =densité d e  
l'alcool à 5605. 

C'est ainsi qu'à 1000cc. d'alcool absolu (celui d u  conirnerce 
titre gén5ralernent 9g08 à 100°), on  devra ajouter 835cc. 8 d'eau 
distillée ; 

4 0  Une liqueur alcooliquedeini-norinale d'acide chlorhydrique, 
prépartie de  telle façon qu'elle titre h 5603 alcoométriques. 

Pour  cela., on mélange : alcool absolu, 1000 cc. ; eau distillée, 
752 cc ; acide chlorhydrique p u r  à 220 Bauirik, 100 cc. ; après  
refroidissemerit, on déterrnine le titre acidiinétrique avec une 
liqueur derni-norinnlc: de potasse, e t  l 'on calcule l a  dilution à lui  
faire subir pour l'amener à être exactement demi-normale. 

Si I'on a ,  je suppose, employé 7 cc. 6 de liqueur potassique 
pour neutraliser IOcc. d e  liqueur chlorhydrique, en présence de 
l'orangé de  méthyle cornine indicateur, on aura : 

10cc.  - 7,G = 2,4 
puis : 

2,4 X 1.700 
= 408 

10 

Il faudra donc prendre 1700cc. de  liqueur chlorhydrique 
ci-dessus et  les adtlit,ionner de 408 cc. d'alcnol à 5603-5605, puis 
mélanger et conserver en flacon bouché pour l'usage. 

Cctte liqueur, quoique alcoolique, se conserve très longtemps ; 
j'üi constaté que,  r n h e  aprhs 8 rnois d'ubaridon à la tempéra- 
ture d u  laboratoire, son titre n'avait pas changé. 

5 0  Une liqiienr d6cinorm;ile d e  potasse. 
Or1 voit qu'exception faite pour la liqueur alcoolique d'acide 

chlorhydrique, aucun réactif particulier n'est nécessaire. 
Mode  opévatuiw. - On commence par  préparer  une liqueur de  

sapmification ; pour cela, on ajoute 100 cc. d'alcool absolu 
26cc. rle liqiicur de potasse 60 p. 100 ; on agite et  I'on filtre. 
Comrric on  n'utilisera que 25 cc. d e  cette solution alcaline pour 
chaque beurre B essayer, e t  u n  inéine volume (25 cc.) p o u r  éta- 
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blir un  type p a r  chaque  série d'essais, on  n'en préparera que 
le  volume nécessaire, car on rie peut guhre conserver plus (le 
24. à 48 heures une solution alcoolique (le potasse. 

Pendant que se fait la filtration, on  proccde a u x  pr6lhveiiients 
des beurres essayer, lesquels auront  kté préalableiiicnt fondus 
et  filtr&. L a  prise d'essai est de 3 gr. environ (je dis  envirwi, car 
à 5 milligr. p r h ,  e11 plus ou e n  moins, cela est sans irriportarice 
sensible, pourvu cepeiidaill qu'on note le poids réel du prélève- 
nient,  qui pourra ,  par conséquent, Ctre compris entre 4 gr. 993 et 
3 gr.  003). 

Pour  aller vite, il est bon d'avoir u n  certain nombre de tubes 
effilés & une  extréiiiité et ayan t  & peu près  1 ceritiniètre de dia- 
infitre sur  11 k I S  ceriLiiri&tres de lorigueur. 

On en jauge un avec Sgr. de beurre fondu, afin qu'il serve d'éts- 
Ion pour  jauger les autres ,  ce qu i  se fait t r i s  fiicileinent avec le 
mercure, et mèrne de  l'eau. 

Ayant taré u n  ballon jaug6 h 250cc. s u r  une balance sensible 
a u  milligr., on prélhve le beurre  h essayer avec u n  tube jangé, 
e t  on le laisse torn1)er dans  le ballon, niais en en retenant un peu 
à l'extréiriité d u  tube 011 s'assure alors que  le poids versé ri';lL- 
teint pas  cncore 5 g r .  ; on ne laisse plus ensuite tomber le 
beurre que p a r  p u t t e ,  vérifiant chaque fois si l'on a introduit 
les 3 gr. envirou qui sont ndcessaires. On procède ensuite allx 
manipulations suivantes : dans un  ballon de 12"Jc. environ, on 
introduit %cc. de liqueur alcoolique de potasse ; 011 fait 
houillir très doucement pendant 5 riiiriutes, a u  réfrigkrant 
asceridarit ; après avoir  laissé refroidir pendant 3 minutes envi- 
ron,  afin que les dernières vapeurs d'alcool se condensent et 
retoiiiberit, on sépirre le ballon du  réfrigkrarit, et, après addition 
de 17 cc. d'eau clistillée, ayan t  pour but d'ainener la liqueur au 
titre alcoorriétrique de  5635, on  titre l'alcaliuité a r e c  la liqueur 
alcoolique N/9 d'acide chlorhydrique, en s e  servant de la phta- 
léine comme indicateur. On fait la même opkration, dans les 
iriêrries coriditioris, avec le beurre  X ess:iyer. 

La diff6rence entre les deux volumes de  liqueur chlorhydrique 
utiliske indique celui qu'il faudra verser dans le ballon de !JO cc. 
pourlibérer les acides gras  du  savon foriiié (i).  

Cf: voliiiric 6 h n t  v~:rài: avec soin i l'aide de I;L hiir.ette gr.arliik, 
on ~ i u u t e  de  l'alcool à SG°C>, de f,~çon B ne remplir le ballon que 

(1) On pourra. bien entendu, calculer aussi l'indice de saponification, 
mais je n'attache, pour nia pa r t ,  qu'un iritérét t r d s  i n d d i ~ ~ r t :  à c e t  
indice. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



jusqu'à 3 ou 4 centimètres di: la riaissance du col, aprbs quoi on 
l'agite d a n s  une cuve a courant d'eau froide, pendant environ 
40 secondes, dans le  but de mettre les acides g ras  cri éiriulsion ; 
on évite ainsi qu'en SC refroidissant, ils se  prennent en riiasse. 

Ayant ensuite complété le volunie à 150cc. avec l'alcool ü 
56O5, oii bouche a u  liège ; on retourne le  ballon 2 ou  3 fois, e l  on 
le refroidit dans la cuve i courant d'eau froide, jiisqu'à ce qiie 
la température du  liquide atteigne 1 3 O  ; u n  séjour d'une demi- 
heure est suffisant si la température de I'eau courantc de la cuve 
est de 13 15;o iriais un  séjour plus  prolongé est sans influence 
appréciable. 

Ce but étant atteint, on retourne encore le ballon 2 ou 3 fois; 
on compléte Z30cc si cela est nécessaire, avec quelques gout- 
tes d'alcool H 5c08, et l'on verse snr  u n  filtre ?L plis de 19 centi- 
mètres environ. La  filtration s'effectue avec une grande  
rapidité. 

Essai di! ln liqueur filtrée. - 2 0  Sur 50 cc., on détermine l'aci- 
dité avec l a  potasse décinormale et la phtaléine du  phénol, et 
l'on exprime en cc. de liqueur de  potasse pour 1 g r .  d e  beurre ; 
c'est ce qui représente le soluble dnns I'alcool à 3605. 

Dans un bécherglas de 125 cc., sur  lequel on a fait u n  t rai t  
à la hauteur  qu'atteignent 13ce.,  on introduit 50cc. de la liqueur 
filtrke, e t  l'on porte au bain-marie presque bouillant j u ~ q u ' à .  
réduction nu volume (le Ir> cc. (1). 

Les acidcç insolubles dans I'eau surnagent ; on les recueille s u r  
un petit filtre sans plis préalahlement mouillé, e t  on les lave 
4 fois, ainsi que le btiicherglas, avec de  I'eau à 30 60°. Cette filtra- 
tion et ces l a v i t p  se font a i s h e n t ,  et le filtratuin est toujours 
limpide. Ayant ensuite placé l'entonnoir s u r  un petit ballon pro- 
pre, on l'arrose 4 fois avec u n  mélange d'alcool à 950, 2 parties, 
et i t h e r  sulfurique, 1 partie, rnélange avec lequel on rince le 
bécherglas ; les acides gras sont ainsi dissous ; il suffit de  titrer, 
comme plus haut,  l'acidité d u  liquide éthéro-alcoolique, en arrê- 
tant  l'addition de potasse d6ciine dès que la teinte rose faible 
persiste, pour avoir le  chifyre qui représente l'insoluble dans I'eau 
(le virage de  la phtaléine s'observe nettemerit). . 

30 Le soluble dons l'eau sera représente par  l a  différence entre  
le voluine d e  liqueur décinornxtle de  potasse qui correspond au  
soluble alcool et  celui qui expriirie I'insol7~Ole eau. 

K.-n. - On doit se servir, polir la pr6pnration des liqueurs, 
d'alcool de bonne qualit6 et bien neutre. Celui que j'einploie est 

(2 )  Cette ovaporation demando de 1 heure 314 a P Iieures 
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de l'alcool de  grains, bon goht ,  ce  q u i  me  permet d e  pouvoir 
prEparer, 3 e t  4 jours  àl'avünce, l a  liqueur de saponification sans 
qu'elle brunisse. 

Ponr  les titrages, on doit verser 2 gouttes d'une solution de 
phtaléine du phénol à. 2 p .  100 dans l'alcool à 9 2 .  

1,orsqii'on a prEpnré sa  provision d e  liqueur potassique à 
60 p. 100, il est prudent de  s'assurer de s a  densité, qui  doit être 
de i,34 à 2,36, car les potasses pures d u  commerce renferment 
des proportions d'eau assez variahles. 

Les tubes destin& a u x  prises d'essais sont jaugés (par  soi- 
rriSrrie bien entendu) B 6 cc.,  ce volurrie ktarit ;Z peu près  celui 
qu'occupent 5 g r .  de  beurre fondu et filtré. 

Dans la  prat ique de la sapnnification, il n'est pas indispensa- 
ble de faire usage de  serpentins avec courant d'eau continu ; je 
me sers d e  simplcs serpentins à 4 spires, non pourvus de  man- 
chon, ce qui permet de  les maintenir fiicilernent par  la tubulure 
supérieure, à l 'aide de In pince d'un support.  La réfrigkration se 
fait ainsi très bien 5 l 'air lihre, é tant  doririé que 1'él)ullition doit- 
Ctre très I6gi:re et n e  durer  que 5 minutes. Avec 3 serpentins, on 
peut très facilement, en rbglant hien ses opbrations, faire 5 sapo- 
nifications en 4.0 il 4 3  minutes ; si l'on y o u t e  L ce temps celui 
qui est nkcessaire au  refroidissement à 140-16°. soit 30 à 40 aut,res 
minutes, puis  2 heures 1/2 pour  l'évaporation a u  bain-marie, 
pour la séparation des acides insoluliles, pour  leur dissolution 
e t  leur titrage, cela fait à peu près k heures que demandent ces 
5 analyses, desquelles il faut dCrluire les 2 heures d7c',vaporation 
dont  on peut disposer. . 

Résultats obtenus. - Voici ci-contre u n  tableau indiquant un 
certain nombre des ri:sultals que j'ai obtenus, eri rrie servant de  
ma méthode pour essayer des beurrespurs, puis lcs mêmes beur- 
res additionnés soit de coco, soit de margarine,  soit d'un mélange 
de  ces derniers, et aussi quelques iichantillons de beurres qu'un 
de mcs colli?giies avai t  rwonniis arliilt6rbs en s i i ivmt  les mkthn- 
des courantes. 

J e  dirai plus  loin comment il faut  calculer la proportion de 
graisse étrangère. 
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Beurre de la Somrrio. . . 2P3.i  
arec 1 0  p. 100 M .  . . . . 230,4 
s 10 p.  100 C . . . . 237,Y 
r 7 p  ~ o o . \ I . ~ ~ ~ ~ . I ' o o c  -33.9 

Beurre d e  la  hiaycrine . . 226,O 
avec 1 0  p. 100 M. . . . . 222.G 
i, 1 0  p .  100 C. . . . . 229,3 
P ï p . 1 0 0  hI. e t T p  100C. 2 5 , 8  

Hcurrc dc I'lle-et-Villaine. 231,1 
avec 10 p.  100 31. . . . . ZZ6,2 

n 1 0 p .  100 C . _ .  . . . 234,C 
» 7 p .  ,100_41. et I p.100C. 229,9 

Beurre de la Charerile . . 224,4 
avec 10 p.  100 h l .  . . . . 211,7 

D 10 p .  100 C . . . . . 228.3 
n 7 p.100 M. e t 7 p . 1 0 0  C. 225.0 
a 20 1 0 0 C .  . . . . 229,6 

Beurre fi Gournay. . . . 223,O 
avec 10 p.  100 hI . . . . . 220,ï 

» 20 p. 100 Y .  . . . . 217.8 
D 30 p.  100 hI. . . . . 215,O 
r 10 p 100 C . . . . . 225.7 
» 20 p 100 C ,  . . . . 230,R 

Beurre d u  Loiret. . . . . 225.4 
avec l O p .  100 M .  . . . . !222,7 

D 1 O p . l O O C .  . . 229,4 
7 p . i 0 0  C . ~ ~ Ï ~ . ~ O O N .  225,s 

Beurre de la  Haute-Sabrie 226.2 
avec 1 0  p. 100 M .  . . . . 222,s 

» 10p:lOi) C .  . . . . 229,LJ 
P 7 p . l O O M . e t i  2OOC. 225,i  

Beurre des cn\-ir. Paris 228 & 
avec 10 p . 1 0 0  C .  . . . . 233,O 
Ikurre  d e  Paris . . . . . 227.0 
avec 10 p. 10U Y .  . . . . 222 9 

11 10 11. 1 0 0 Ç .  . . . . 2 9 , J  
B 5 p . 1 0 0 M . e t . 5 p  400C. 226,3 

Beurre recuririu cocotb i i  

2 3  p 100 (rriéthodeLM\lüntz 
et Coiidon). . . . . . . 

Beurre rcconriii margarint' 
à 16 p. 100 d'apr6s le 
Reichcrt et le  Kcüttstor- 
fer. . . . . . . . . . . 

Beurre rcconnu iiiargnrint! 
i 46 p .  100 d'api'& le 
Reit:hert e t  le Kcettstor- 
fer. . . . . . . . . . . )  

Margarine pure . . . . . 197.0 
Coco p u r  . . . . . . . . 2ii5,S 
Coco pur  . . . . . . . . 256.0 
hlaxiiriurn, beurre p u r .  . 
JIininiurr~, beurre pur  . . 
Moyenne, beurre pur .  . . 

pur. 
riiargarink à 5 p. 100. 
cocotd à 15 p.  100. 
cocoté à 15 p .  100. 
pu r .  
niargariné à 8 p. 100. 
cocote a 10 p .  100. 
cocotéi l  10 p .  100. 

En fite. 
cocote à 10 p.  100. 
cocoté a 10 p.  100. 
pur .  
iiiargarini h 9 p 100. 
c:ucott'! à 10 p .  100. 
riiargariné a 14 p.  100 
cocoté à 13 p. 100. 
pur .  
rnargariné h 1 3  p.  100 
margarine à 23 p. 1130 
margarine à 33 p. iOO 
cocote à 10 p. 100. 
cocote à 1 5  p. 100. 

- 
pur 
iriargarini: B 1 5  p 100 
cocoté 8 1 5  p .  100. 
rnrolii à 10 11. 100. 
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Les d6diictioris qui s'iiiiposcnl, :L lii suite des travaux dont je 
viens de donner u n  aperçu, sont celles-ci : 

Beurre cocotk. - Un beurre aura certainement reçu une addi- 
tion de coco : 

2 0  Lorsque le chiffre du solul~le eau sera inFerieur B 5,92 et que le 
insoliihle eau 

rapport X 10 scrü au moins égal à 23 ; 
soluble eau 

2" Lnrsqiie, qiielqiie soit le chiffre du soluble eau, fîit-il siipé- 
rieur à 5 ,92 ,  la somme du rapport et (lu soluble alcool sera 
superieure B 30. 

On apprkciera la proportion de coco introduite, d'après le rap- 
port, en se basant sur ce que : 

Un rapport de 13 i?~ 15 correspond 10 p. 100 de coco 
1 5 a z o  - 15 - 

- 20 à 25 - 2 O - 
-. 35 A 30 - 2 O - 

R ~ u r r e  m n y n r i n i .  - Cn trl beurre dorine un chiffre de soliihle 
eau inférieur à 5,92 et un rapport plus petit que 13. 

La teneur en riiargnrine peut ètre calculée en estimant que le 
beyrre pur donne au moins c n général 6 k ô,30 cornme soluble 
eau, soit 6.13 en petite moyenne. 

Exeriiple : un h u r r e  donne 5,47 de soluble eau avec un rap- 
port de 9,6 ; 

On aura : 
5,47 x 100 

beurre 0/0 = = 89 ; 
6 , l5  

d'ou : 
margarine 0/0 = 100 - 89 = I l  

R e w r e  cocoté et rnar,qnriné. - Si l'on examine attentivement le 
tohleau ci-dessus, on rerriarqiie que, si I'additinn di1 m6lange (à 
parties égales) est au-dcssous de 15 p. 200, les chiffres du solu- 
ble eau et dn rapport permettcnt, dans la moilié des cas, de con- 
clure à la présence du coco ; dans l'autre iiioitié des cas. c'est la 
margarine qui est mise en éviderice. 

Lorsque la proportion du m6l;lnge parties kgales est supé- 
rieure à 15 p .  100, ou bien lorsque le mklangc de graisses ktran- 
@es renferme une quant i té  de coco supérieure à celle de la 
margarine, c'est presque toujours le coco qui deviendra appa- 
rent. 

Il peut exceptionnellement arriver que les chiffres obtenus 
mènent ii conclure & la margarine, alors que c'est le coco qui 
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a &té ajouté, mais cela ne peut se produire que  si l a  proportion 
de coco est infkrirure à 10 p. 100, sans quoi s a  piCsence serait 
caractérisée, sans confusion possible, e t  encore est-il possible, 
lorsqu'on a un  peu pratique la niéthode, d e  dire  qu'on a une 
forte présomption sur  la présence du  coco, car ,  dans  ces cas, on 
remarque que le rapport  est élev6 et en harmonie avec l'insolu- 
ble eau, celui-ci étant élevé par  comparaison avec le  soluble 
eau (1). 

Cette méthode offre les avantages suivants : elle permet d'ob- 
server rie visu quelques ptiénornènes, tels que la façon dont se 
fait l 'émulsion lorsqu'on refroidit en asi tant  dans la cuve eau ; 
en e f k t ,  la inasse reste plus ou moins fluide, moins gruiiieleuse, 
s'il y a du coco, tandis que le contraire s e  produit s'il y a de 
la margarine ; de plus, lorsqu'on recueille les acides insolubles 
pour les laver, u n  peu d'habitude permet aisément de  soupconner 
l'addition de coco en voyant le vuluine que ces acides occupent 
dans le petit filtre ; cela, S mon sens, a bien aussi quelque iritérEt, 
car tout han analyste sait  qu'il doit attacher une certaine iiripor- 
tance à ces sortes d'observations, qui sont fréquemment la source 
d'indices précieux. 

On a d û  remarquer  le cale irnportarit que je  fais jouer au  rapport  
insoluble eau x 10, pour diffkrencier l'addition de coco de  
soluble eau 

ccllc de la margarine, e t  I'on a v u  que je l'utilise aussi comme 
base d'apprkciation d c  la proportion de  coco introduite; c'est 
qu'en d ' e t ,  si I'on voulait, pour  déceler les substances adulté- 
rantes, s'en tenir &supputer  les diKrSrences qui existent entre les 
chiKres fournis p a r  elles et ceux que donne le beurre pur ,  ces 
recherches seraient vaines le  plus souvent, puisque, d ' u n  côte, 
les chilires exti4ines qu i  se rapporlent a u x  beurres purs  sont 
relativeiiient trEs éloignés, e t  que,  d'autre part,  ceux de la inar- 
garine sont en valeur inveise de  ceux du coco, tout au moins 
pour le soluble alcool et l'insoluble eau. 

J'ai voulu iiiettre rna méthode à l 'épreuve. Pour cela, j'ai fait  
a,joutei p a r  uiie rriaiii étrarigére de  la  margarine et du coco à des 
beurres dont j'ignorais la provenance e t  la composition. 

( I j  Dans I'exposC. que je vais donner u n  peu plus loin, on trouvera un 
cxcrrlple dc ce cas, pour  lequel j'ai p u  dire : beurre margarine & i i  p. 100 
ou cocote à 1 0  pour  100  au plus. ce qu i  était exact. 
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- 462 - 

Toici u n  certain noinhie des ri:sultats c p c  ,]'ai obtcnus 
-- 

C 

Graisse ajoiitéc 2 
u 

O i 2 ,  
.2 9 .Y -9 = 

h l  Margarine - 5 2  1 s  
i c c- C. C r ~ c o  - c mC- 

a 
l 

40 p .  1 0 0  C e t  10 p.100 $1. ?%,il I J , 6 9  
1 5 p .  100 C. e t  5 11. IO0 h l .  . 224 ,  (i ll,:i(i 

?II 11 1 U U  C . . . . . . . J . ; l ,  ti 14 (ifi 
2u p. juu a i .  . . . . . . . 21!),5 !),Y? 

iriargarini: & 1 8  p .  100. 
cocoté a 1: p. 100. 
l ~ t l c l l t ~  i 20 1). ioo. 
rriarg~rine i 11 p. 1 0 0  

011 co1:oté à 10 p. 100 
au plus. 

cocolü il I O  p 100. 
nizrgi~rinc' k 11 p.  100 
coi:olC à 10 p.  i u 0 .  
iii;ri.g,trine & 20 p. 100. 

J'ni utilisi: de mon mieux, les niodestes riioyens que j'avais 
rila dispositiori pour réuriir uri ceitiiin iiorrilire de h e u i ~ e s  purs 
authcrit,iqucs, iiiais il scrnit du plus hau t  intérèl de  multiplier. 
cunsirlth-ahleinent les essais. 

J'estime toutefois que, si  l 'on posskdait seulement les arirtlyses 
d e 3  ou 3 beurres pd1evi.s en dilfkre~its points (le chaque dt$arte- 
iiient, pendarit un Bté et u n  hiver, or1 aurait  airisi des dociiiiients 
d 'une très grande utilitè, qui seraient des plus précieux pour les 
experts.  / 

Dans le n u  10 des Annrrlcs de chimie annlyticjue, p. 370, M. le 
docteur F:. L. 13elloni, de Ililan, nous reproche d'avoir indiqué, 
p o u r l : ~  différenciation des clivcrs acides benzoïques coiimerciaux, 
une riiklliode coiiriue depuis 2886 etnppliqiiée depuis cctte Rpoque 
dans prcçquc toutcs les1)hüririacopécs. S o u s  n'avons nulleiiient la 
prktcntion dc  1-ert:ndicper la p i  ternité d e  cette réadion,  que nous 
pouvons qualifier d e  classique, qu i  est connue de  tous les chiiiiis- 
tes et  qui consiste k chaiilYer soit avec lin alcali, soit avcc un car- 
boriittc a l c : ~  in ou alcalino-terreux, etc , une substarice orgnriique 
t1;iria le liiit clc rechercher les corn posés halog,.tiriés que celle-ci peut 
corileriir ; rious avons siiiipleiiiciit voulu attirer l'atteritiori des 
ptiariii;~ciciis sur  les diverses var16tBs d'acide b tmoïque  vendues 
;~ctuel le~i ient  et indiquer les conditions d m s  lesquelles on doit se 
placer et  les proportions des aubslances qu'ondoitiiiettre en wuvre 
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polir obtenir une  réaction coractéristiqiie permettant de difftlren- 
cier nettement ces acides. 

Si AI. le doctcur I>lrlloni veiil Iiieii nous la pi.riiii.ttra. nous 
allons iridiquer les esçriis ir1diqui.s par  qiicilques Pli:ii~iiincop6es 
étrangéres pour l'analgse dc l'acide herizuïque. 

1 L:i Phai~rriacopr+ ~~i.iii ; lriiqiit:  I V  cciriseille tlv c:li;iull'eiOgr 30 
d'acide benzoïque avec Ogr.50 d e  carboiiate de  chaiix ; 

2' La Ph;irrriac»pBe italic,nnt: II di t  de r h a u f r ~ r  Osr 213 de 
l'acide benzoïque à essayer avec Ogr.30 de  carbonate de cliaux ; 

30 La Pharmacopée angltiise (1 898) recoiiîiiiande de  calciner 
0gr  .5O d'acide berizoïyiie avec deux fois son poids de  carbonate 
do chaux.  

Ces essais n'ont donc rien de conmiun avec le nbtre, [lui con- 
siste B c h a u f i r  un  poids dix fois plus considéral~le d'acide 
henzoïqiie avec u n  poids i igd d c  carhonate de soude. 

11 est tout naturel que,  vu les perfectionnements de  l'industrie 
actuelle, les essais intliqiiCs par  I~sPharn iacop~Jes  citees plus hau t  
ne peuvent avoir aucune valeur, eu égard, d 'une part ,  B I n  faible 
quantité cle chlore coritenu dans  les acides henzoïqiies fi1liriqiii.s 
avecle  tuluol et, d'aiitre part,  à la faible qiianlité de s ~ i b s t m c e s  
mises en r6actiori. 

D'un autre  chté, nous avons constat6 que lecnrhonate de soude 
doit être prkféré au carhonate de chaiix,parce qu'il fixe niieus les 
petites quantités de chlore or~gitiii(j~ie, sur tout  daiis les conditions 
oii rioiis opbroris. 

Si 31. le docteur BelIoni veut  bien relire notre note, il verra 
que .nous indiquons, non-seulenient la recherche du  chlore pour 
incriminer un  acide benzoïque, mais  aussi l'odeur dégagée par  
les deux variétés d'acide, lorsqu'on les traite p a r  une  solution 
aqueuse et  chaude de carbonate de soude.  L'odeur dégagée par  
l 'un et  l 'autre d e  ces acides est tellement diff t rente  qu'elle ne 
peut être confondue par uri odurat exercé. 

L)ans aiicuiie Phariiiacopée il n'est parlé de celte drrnibre pro- 
pi.ikt,P., et I I .  le docteur Rellorii voudra hicn en convcnir avec 
nous. 

Où nuus ne soiriines pas d'accord avec ce savant professeur, 
c'est lorsqu'il dit  que certains acides pi70veriant de quelques 
vnri6ti:s de rksines de herijoiiis donncnl ilrie l)ix)portioii plus fiirte 
dt: ~~~~~~~r: qiie ci:lle rlo~iriie par  un acide dii toli~ol I~icn prl'piirri. 

:\ cela nous ri:pon(liuiis q u r ,  depuis dix ans cri\-iroii qiie nous 
nous occupons s~ii:r:i;ileiiierit (le crtt.rqiii~stiori d'aniilgscilcs ncitlcs 
l x i i z o ï q u c ~  nous n'avons j:iiii:iis rencontré un sciil acide benzoï- 
que  d u  benjoin dorinant une réactiuri sensible de chloreorganiqzu. 
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Tous les échantillons que nous avons eus entre  les mains (et ils 
sont  nombreux) ne nous ont donné qu'une réaction pour ainsidire 
négative, taridis qu'avec les acides benzoïques synthbtiques. r n h e  
ceux provenant des meilleures fabriques, nous avons toujours 
constaté la présmce de corriposés clilorés r~rgariiques. 

La présence du chlore, dans certains acides benzoïques du 
hcinjoin, peut s'expliquer aistliient ; on i-etii-e l'acide des résiries 
d e  ben.joiri soit pa r  sul~liination, soit pa r  voie humide ; avec ce 
dernier procédé, coiriine la prRcipitalion de l'acide se fait par 
HCI, si  I'on n'a pas soin de laverconvenablement Ic produit obtenu, 
celui-ci peut retenir quelqucs traces d e  chlore, mais, dans ce cas, 
la soliition m h e  aqueuse, précipite p a r  le nitrate d'argent, car 
le clilore ne se trouve pas h l'état de  composé chloré organique, 
rri;iis tiien à l 'état d'HC1. C'est pciiL4tre uri serriblable acide que 
M .  le  docteur 13elloni aiirit eu entre Ics mains. 

Dans notre réaction, i l  est bien entendu qu'en solution ~ ~ I I P I L S P ,  

n i  avec I'acide benzoïque d u  benjoin, n i  avec celui du  toluol, onne 
doit pouvoir d6cc:ler le chlore ainsi directement. 

Enfin, nous prCtendons qu'actuellement, dans le commerce, il 
n'existe pas d'acide b e n z o ï p e  synthétique qui  ne contienne pas 
d e  chlore ; ce problème n'a pas ericore été r4solu ; il It: sera peut- 
6tre u n  jour, m:iis il restera touJours, coimirie caractéristique, 
l 'odeur, qui  contribuera A différencier les deux variétés d'acides, 
s i  I'on opère comme nous l'avons indiqué dans  notre précédente 
note. 

A - 

REVUE DES PUBLICATIONS FRANCAISES 

Titrf lpe des qi i inqi i inr is .  - M. PI,ORIINCE (Hulletin des 
sciences phai~maco1oyiq~re.s de  juillet 1906). - Le procédé que pro- 
pose M .  Florence consiste à prendre 12 gr. de qui~iquiriü firie- 
ment  pulvérisé, qu'on introduit dans une fiole avec 120 gr. d'ether 
à 650 exempt d'czlcool ; on agite ; on ajoute 10 cc. d e  solution de 
soude caustique a 10 p. 100 ; aprks une heure  d e  contact e t  agi- 
tations répétkes, on ajoute 10 cc. d'eau ; on décante l'éther, qu'on 
agite avec 20 ou 30 cc. d'eau de  chaux  seconde, afin d'enlever les 
m a t i h e s  rFisinciises (cet.i.e o p h t i o n  n'est pas  nkcessaire pour 
tous les quinquinas) ; on prend 100 g r .  de  liquide éthéré ou une 
quantitéaliquote représentant le 1/10 de son poids dequinquina ; 
onajoute 30 cc. d'eau, et,  & l'aide d'une burette graduée, on ajoute 
une solution d'acide oxalique NI20 d a n s  I'bther pur ,  jusqu'à ce 
qu'une goutte ne  produise plus  de louche dansl 'é ther(on préparc 
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cette solution ay  moment du besoin avec 0gr.63 d'acide oxalique 
et 100 cc. d'éther à 63") ; les oxalates d'alcaloïdes sont précipités ; 
par agitation vigoureuse, ils se dissolvent dans l'eau, sauf l'oxa- 
late de quinine ; en multipliant par 0,035 le noriihrc de  cc. de 
solution d'acide oxalique employbs, on n le poids des alcaloïdes 
totaux contenus dans 10 gr. du quiriquiria essayé. 

Le chiffre de 0.033 ne représente pas ln quantite de quinine 
capable de se combiner avec 1 cc. de solution N/IO d'acide oxali- 
que, mais In dose d'alcaloïdes totaux du qiiinquiria que I'expé- 
rience a montré se combiner avec 1 cc. de solution d'acide oxali- 
que K/10. Ce chithe varie avec chaque variété de quinquina ; il 
est de 0,0315 pour le Calissaya vrai et de 0,048 pour certains 
Carthagène. 

Pour doser la quinine d'une façon rigoureuse, or1 traite la pou- 
dre de quinquina par la soude à 1/20 dans les proportions ci-des- 
sus indiquées ; on l'introduit ensuite dans un appareil à extrnc- 
lion continue, et l'on pratique l'épuisement avec un niélange de 
4 parties d'éther pur avec 1 partie de chlorofornie ; on épuise 
jusqu'k ce que ledissolvant ne précipite plus par l'addition d'une 
goutte de solution d'acide oxalique dans l'éther ; on déféque à 
l'eau de chaux k deux ou trois reprises; on sépare exactement 
l'eau de chaux à l'aide d'un entonnoir à robinet: et on l'agiteavec 
del'élher 63", afin de lui enlever les traces d'alcaloïdes dissous ; 
on réunit les liqueurs éthértSes; on les évapore en tntalité dans 
un verre de Bohême; on a ainsi les alcaloïdes totaux à l'état de 
pureté; on les redissout dans l'éther k 650, additionné au besoin 
de  2,)s de chloroforme exempt d'alcool ; on ajoute 30 cc. d e  solu- 
tion aqueuse d'oxalate de quinine, et l'on précipite par la solution 
éthérée N/10 d'acide oxalique ; on dkcante sur un filtre Schlei- 
cher taré l'kther qui surnage ; o n  laisse l'éther 3u filtre s'kvapo- 
rer pendant u n  moment, puis on  y verse l'eau avec les alcnloï- 
des ; or1 lave ceux-ci au coiripte-gouttes, non au jet brutal d'une 
pissette, avec une solution aqueuse saturée d'oxalnte de quinine, 
jusqu'k ce que les eaux de lavage ne donnent plus, avec l'eau de 
chaux, qu'un trouble faible de même intensité que celui donné 
par la solution d'oxalate de quinine ; le lavage terminé, on laisse 
égoutter; on comprime doucement le filtre et son contenu dans des 
doubles de papier à filtrer, et on  le pèse; on dessécl~e enfin a 
l'étuve à 200°, et l'on pEse à nouveau. 

Du poids tmuvé, on ret,rnnche d'abord, pour gramme 
de difTErence entre les deux pesées (humide et sAdie), 0,00069, 
qui représente la solubilité de l'oxalate de quinine tlans 2 cc. d'eau, 
puis la tare du filtre, et l'on a l'oxalate de quinine; on n'a plus 
qu'à le calculer en sulfate de quinine. 

On peut ensuite obtenir, cornrne contrôle, le poids des alcaloï- 
des autres que la quinine en précipitant par ln soude les eaux- 
meres et les eaux de lavage, dont on prend, d'abord, exactement 
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le  volume, et  en les épuisant par  agitation avec l 'éther ; celui-ci 
laisse, p a r  évaporation, les alcaloïdes, qu'on dessèche A 100° et 
qu'on pèse.  11 faut diminuer le chifrre trouvé du  poids de la qui- 
nine qu 'un y a ajoutée par  les eaux de  lavage saturées d'oxalate de 
quinine;  on retranche doiic, pour chaque cc. de  ces eaux de 
lavage, 0,0006, qui  représente la quantité de quinine correspon- 
dant  à 0,00069 d'oxalate de  quinine. 

Ewsel des houlila~is. - b1. Cr. COEZ ( B d e t i n  de la Soc. 
chim. du Nord de la FI-nnce, 1906, p. 1%).  - L'auteur a cherché 
u n  procédé permettant d'apprécier la valeur conmerciale des 
houblons. 

En soumettant divers échantillons à des traitements successifs 
par  des dissolvants variCs, il a obtenu les résultats suivants : 
20 g r .  de  houblon pulvérisé, épuisis  dans un appareil Soxhlet 
par  l a  benzine cristallisable pendant  112 heure, donnent u n  poids 
d'extiactifdissoiis var iant  de 12,s: k 19.05 D. 100. . . 

Cet extrait  est très amer,  de couleur jaune-brun pour les hou- 
blons soufrés et  franchement verte  pour les houblons naturels. 

L'auteur a constaté que ce sont  les houblons les meilleurs qui 
donnent le plus d'extrait benzénique. II a analyse d ix  hui t  
échantillons de houblon d'origine trEs différente ; le classe- 
nient qu'il e n  a fait  d'après l a  richesse en extrait  correspondait 
au  classement p a r  qualité eft'ectué par  les spécialistes. 

1,a teneur en extractif solubledans la benzine peut donc, d'après 
l'auteur, donner u n  renseignement intéressant s u r  la qualité 
d'un houblon. 

Voici les teneurs en extrait  dans  la benzine obtenus : 

Nature 
d u  houblon - 

. . . . . . .  Yakimas Californie 1904. 
Wurteniherg 1904 (très belle qualité). . . .  
Orkgon's Calif'ornie 1'304. . . . . . . .  
Choice Worcesters 1904 . . . . . . . . .  
Wurtemberg 1903 (belle qualité) . . . . .  
Choice Stissex Luaford 1904. . . . . . .  
Bourgogne 1904 (trés belle qualité) . . . .  
Wolnzach 1 Y04 . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  Alsace 1904 
Choice Worcesters Rimmel . . . . . . .  
Wurtemberg 1904(moins beau que le  précédent). 
Choice Kr.ntsivnod 1904 . . . . . . . .  
Sussex Corke 190iL. . . .  
Poperingue extra 1904 . . . . . . . . .  
Kents Swift l904 . . . . . . . . . .  

. . .  Bourgogne 1904 (trhs mauvaise qualité) 
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Replunt 1904 . . . .  13,50 )) 

Boeschkpc 1904. . . . . . . . . . .  12,90 1 )  

Biisigny 1904 . . . . . . .  i2 ,85 )I 

Lorsqu'on traite par l'éther le houblon préalablement épuisé 
p a r  la benzine, la liqueur éthCrée ne laisse, après Cvaporation, 
que O , l 6  21 0,30 p. 100 d'extrait,. Si I'on bpuise par l'alcool 
le riisidu du traitement par l'éther, il se dissout de 8 à 
11.50 p. 100 de substarices dont la couleur est foncée, la saveur 
%cre et astringente. Enfin, le résidu de l'épuisement par l'alcool, 
traité par I'eau, abandonne à ce dernier dissolvant de 8,10 2 
9,25 p.  100 de substance. 

L'auteur a dosé, par la méthode deIXwenthal, le tannin dans 
les divers houblons ci-dessus mentionnés. 11 en a trouvé de 3,40ü. 
4,80 p .  100, et ce dosage ne lui a pas paru susceptible de  donner 
des indications suffisantes pour permettre d'évaluer la qualité des 
houblons. 

En résunié, l'auteur pr&conise, pour l'essai des houblons, le 
dosage de l'extrait obtenu par épuisement k l'aide de la benzine. 

REVUE DES PUBLICATIONS ÉTRANGÈRES 

S<.pnrmtian dc l'antiiiioine et de l'&tain. -M. A .  
CZEKWEK(Zeits. f.anallj1. Chemie, l906, p.505j.- On traite 0gr.S 
d'alliage d'étain et d'antimoine par une solution contenant 15 cc. 
d'Aiz0311 (1) = 1 ,42 ) ,  15 cc. d'eau et 6 gr. d'acide tartrique; on 
chauffe ; on laisse refroidir 1i la température ordinaire; la disso- 
lution est complète au bout de 2 à 3 heures ; on porte h l'ébulli- 
tion, et l'on ajoute 5 à. 6 gouttes (suivant la richesse en etain) 
d'acide phosphorique S 45 p. 100 ( U  = 2,3). (Un grand excés 
d'acide phosphorique n'est pas nuisible, mais il faut l'éviter, car 
il rend difficile le lavage du prkcipité d'antirnoine). Aprés I'ad- 
ditiori d'acide phosphorique, on dilue 2 300 cc. environ avec de 
I'eau bouillante, et on laisse déposer le précipité pendant 114 
d'heure environ; on filtre; on lave le précipité avec une solu- 
tion chaude de nitrate d'ammoniaque; après avoir bien lavé le 
précipité, on met l'entonnoir sur un autre tiéchcr ; on perce le 
filtre et I'on reçoit le prkcipite dans le bécher ; ce qui reste sur le 
filtre est dissous par une solution chaude de sulfhydrate d'ani- 
rnoniaque ; on chauffe ensuite légèrement pour dissoudre tout le 
précipitk dans le sulfure ; la solution obtenue est diluée, et I'on 
précipite l'étain en ajoutant SOLIIZ; on laisse pendant quelque 
lerrips au bain-marie, pour que le précipité se dépose; on filtre 
et on lave avec la solution de nitrate d'ammoniaque; on dessé- 
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ch? !. p r k i p i t é ;  on le sépare d u  filtre ; on I'incin&re et on  l'oxyde 
avec Az03H (D= 1 ,Q) ; on évapore au  bain-marie, puis  on  cal- 
cine, et I'on pèse SnOa. 

Le premier filtra.tum obtenu, après  la séparation de l'étain à 
l'état de  phosphate,  est neutralisé p a r  l 'ammoniaque;  on  ajoute 
une quantité suffisante de  sulfhydrate d'ammoniaque ; on chauffe 
et l'on x id i i l e  avec l'acide acétique ; le pr6cipit.é ohtenu est 
abandonné au  bain-marie, puis on filtre chaud.  

Le dosage de l'antimoine se fait  ri l'étal de tétritoxyile. Le pré- 
cipité de sulfure est traité de la même façon que celui d'ktain, e t  
l'on oxyde par  hz03H funlant ; on obtient d u  tétraoxyde, qui doit 
avoir une couleur jaune. 

Pour que  le dosage de  ces deux rnétaux soit exact, il faut  que 
la solution soit exempte de  chlorures : s'il en existait, il faudrait 
chasser le chlore p a r  SObH1 ou PO"13. L .  C;. 

Dosage volum&rlqne de: la quinine pnr Ile sulîo. 
cyanore d'amnionium. - RI. P.  W. ROBEIlSSON (The 
Analyst, 1903, p .  23). - Le sulfocyanure d'amrrionium, en prk- 
sence des sels de zinc, de  mercure et de  quelques autres rii6taux, 
donne un précipitk avec un  grand nombre d'alcaloïdes, principa- 
lement la quinine et les autres alcaloïdes d u  quinqnina. Les sels 
de  zinc sont ceux.qiii réussissent le mieux. Le précipité qui se 
forme est u n  sulfocyitnure double de zinc et d'alcaloïde. Une 
partie de quinine, dissoute dans 30.000 parties d'eau, donne un 
trouble très net avec le  sulfocyüriure d'amrnoriiurri en présence 
d u  sulfate de  zinc ; si I'on opère avec une solution titrée de sulfo- 
cyanure, on dose, aprhs la p&cipitation de  l'alcaloïde, la quantité 
d e  sulfocyanure non coinbink. On a ainsi u n  procédé permettant 
de  doser voluin6triquernent l a  quinine dans  les prkparations 
pharmaceutiques ou dans  les écorces de quinquina. 

n&netioii d e  la résorcinie. - M .  A .  CARRORBIO (Bollet- 
tino chimico farmaceutico, 1906, p. 365). - L a  solution obtenue 
en tijoutant à. du  chlorure d e  zinc d e  l 'ammoniaque, en quantité 
suffisante pour obtenir un liquide limpide, est un excellent 
réactif de la résorcine. 

Sur 2 cc. de r é x t i f  contenu dans lin tiihe à essai, on verse 
avec précaution 2 k 2 cc. d e  la solution éthérée dans  laquelle on 
cherche la résorcine ; à. la zone de contact, on voit s e  former un  
anneau jaune, passant rapidement a u  vert bleuhtre et  au bleu 
d'azur intense. 

En ajoutant peu ù peu HC1 en solution alcoolique ct e n  agitant 
légèrement,la solution 6théréc devient rouge, et leréactif devient 
bleu d'azur. 

Cette réaction permet de retrouver 0,01 pour 4.000 de rbsor- 
cine. .4. D. 

P 
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BIBLIOGRAPHIE 
Teclinologie e t  mna1yme cliiiiiiqiie tlcn huilea, 

grnisses e l  cirem. par le Dr J .  L ~ r n ~ o w i r s c ~ ,  traduit de l a  3e bdi- 
t,ion anglaise. par E.  BOXTOUX. T o m e l .  1 vol. 564 pages ' I I .  DUKOD e t  
E. PIYAT, éditeurs. 49 quai des Grands-Augustins, Paris, V I E ) .  Prix : 
20 francs. - hl. Lewkowitsch et ses travaux sont trop connus pour 
qu'il soit nécessaire de  présenier cet ouvrage. que trois éditions 
anglaises e t  une alIrmanrie ont rendu Pgalenient notoire. 

Devant l'acciieil fait. ii I ' k t r ang~r  ~t Pn France a ces qnatre ciditions 
successives, hl. Bontoiix a pense qu'un cc~rtain intérét  s'attacherait à 
iine traduction francaise, en  facilitant. I'accés d'un ouvrage dont l a  
IittQraliire scientifique de notre pavs n'offre pas d'équivalent. 

I , ' au t~ur ,  en apprniivant ce projet, a tenu A revoir lui-mkme entié- 
rement l'original, afin de le mettre au courant des derniers travaux 
scientifiques et techniques relatifs aux corps gras 

Le traducteur,  tont Pn suivant fidelement l'original, d'accord avec 
I'aiiteur, a incorporé dans l'ouvrage des destriptions de mélhodes e t  
d'appareils plus spécialenient en usage dans Ics laboratoires et  les ela- 
blissements indiistriels de France. 

Le second volume, consacré aux monographies et h la technologie 
d m  corps gras. tiéric:fic.iera des inPint~s améliorations ; outre la ma t i i~ re  
des derniers documents scientifiqurs. techniques et statisliqiies qui 
n'avaient pli î i~ i i r e r  dans les d r r n i é r ~ s  éditions (anglaise et allemnnde). 
on g troiivera décrits les procédés et lc matériel particulier a u  diver- 
ses industries françaises des corps gras. 

Lcs chimistes analystes et  les industriels qui se se'rviront de cc livre 
s'CviterunL la recherctie des docunients épars dans les publications spe- 
cialcs et  la perte de  temps qui en résulte. - 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 
'Décret e t  urrete concernant l'analyse des prodniia 

ciipriqaes canticrgptoganiiquea e t  le  prélèvement 
des écliantillono tle ces produits. - d o  D ~ C R E T .  - Le Pre- 
sident de  l a  République francaise, 

Su r  le rapport  du  ministre de l'agriculture, 
Vu l a  loi du  4 aoiît ,1903, r6glenientont le commerce des produits 

ciipriques anticryptogamiques ; 
Vu l'article 2 de ladite loi, ainsi conçu : 

1:n rPglenient d'admiriistralion putiliqiic déterminera les prncédes 
analytiques à suivre pour l a  détermination du cuivre pur dans les pio- 
duits anticryptogairiiqiies cupriques 11 ; 

Vu l'avis émis par  l a  Commission technique permanente instituée 
au miniçtkre de l'agriculture par décret du 45 décembre 1905 ; 

Le conseil d'Etat enteridu, 
Décrète : 

Art. l e r .  - Lorsqu'il y a lieu de  procéder ti l'analyse de produits 
cupriques anticryptogamiques, par application de l a  loi du 4 aoht 
1903, il est prdevC, pour chaque operation, un echantillon de  
230 grammes. 

Art. 2. - Le dosage d u  cuivre pur contenu dans  ces produits s'ef- 
fectue d'apres les méthodes suivantes : 
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1. Sulfate de cuivî.e commercial. 

Electrolyse d'échantillons dissous dans l'eau distillée, faile en 
erriployant des électrodes en platiue. 

I I .  Verdet ou acetnte de  cuivre. 

Electrolyse de la quiintitb de siilf'ate de cuivre correspondant a 
1 gramme de  sel, obtenue pn traitant une dissolu\ion de ce sel par 
l'acide sulfurique et  en Êvaporant jusqu'h l'apparition da vapeurs 
d'acide sulfurique. 

III. Bouillies cupriques gelatineuses, mt'lasse'es, a u  savon, ci l'alun 
o u  au sulfate d'alumine. 

Electrolyse faite après calcination ayant pour n t~ j e t  de delriiire les 
mati6res organiques et suivie di] Iraiterrient par l'acide sulfuriqiie. 

Si la bouillie renferme beaucoup d'alumine, on precipile le cuivre 
sous forme de sulfure, qu'on transforme ensuite eri sulfate pour pro- 
céder a l'électi-olgse. 

IV.  Aubes  produits cup~iques.  

Electro1,yse de lasolution obtenue en traitant l'échantillon par l'acide 
azotiqiie dilué. 

Si la l i qu~ i i r  contient. du clilore, on l'élimine d'abord en cliaiiffant 
la matière avec un léger excès d'acide sulluïique. 

Si le produit est trks impur,  on sépare d'abord le cuivre de la soln- 
tion l'état de sulfure, qu'on redissout dans l'acide nitrique bouillant. 

Art. 3. - Des arr&tes ministciriels délermineronl le détail des opé- 
ralioris à exécuter dans c l i q u e  cas. 

Art. 4. - Le ministre de l'agriciiltiire est chargé de l'exécution du  
présent décret. qui sera publié au Journal oj'bciel et inseré a u  flulletin 
des lois. 

Fait  à Rambouillet, le 9 octobre 2906. 
A .  FALLIERES. 

Par  le Prssident de  la Répiihliqiie : 

Le ministre de Z'agricultu~e, 
Ruau. 

2O ArrBté. - Le rriinistre de I'agriciiltiire, 
Vu la loi di] 4 aodt 1903, r6gI~inenlrlr11 le commerce des produits 

cupriques anticryptogarniqiies ; 
Vil le decret en date du 9 octobre 1906, porlant règlement d'admi- 

nistration publique pour l'application de ladite loi et riotamrnent l'ar- 
ticle 3 ainsi conCu : 

i<  111:s arrc^:ti;s ministériels dkterminrront. le déthil des opi.ral.io~is k 
effectuer dans chaque cas u ; 

Vu l'avis @mis par In Çommission technique permanente instituée 
au niinisl6i.e de l'agricullure par d6cret di1 15 decembre 1905; 

Sur la proposilion du directeur de I'agiiciillure, 
Arrête : 

Art. l e , .  - En vue d'assurer l 'analyse des produits cupriqiies anti- 
cryptogamiques, i l  est  prdevé ,  pour chaque opération, un écharitillon 
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de 250 grammes. Ces echantillons sont enfermés dans des sacs e n  
papier s'ils sont ;i l'état solide, dans des bocaux s'ils sont ;i l 'état 
p&teux ou liquide. 

Le dosage du cuivre pur contenu dans ces produits doit étre eEectue 
d'aprrs les rn6thodes suivariles : 

1. Sulfute de cuiu?e commercial. 

On pulvérise le sel de manière & en constitiier un ichantillon homo. 
giine ;-on en pèse 10 grainines, qu'on fait dissoudre dans 200 centimè- 
tres cubes d'eau distillée, et l'on introduit PO centirnktres cubes de la 
solution, correspondant à t gramme de rnatiére, dans une capsule de 
plalirie avec environ 80 centiinèt.res cubes d eau et  2 grammes d'acide 
sulfurique ou azotiqiie. On fait corniriiiniquer la capsule avec le pale 
positif d'une pile ou d'uri accumulateur, et I'on plonge dans le liquide 
un creuset ou une spirale de platine, exactement peses à l 'avance et 
relies au pole nSgalil Avec un courant de O 2 ampère environ, sur-  
tout si l 'on chaiifTe légi,rement, 1'élect.rolyse est terminke aprés huit 
ou dix hcures. 

On enlève alors rapidement l'électrode négative, sans interrompre 
le courant ;  on  l'agite viveinenl dans un bain d'eau distillee; on la lave 
& ],alcool ; on la seetie h l'étuve ou, plus simplement, on enflamme 
l'alcool qui triouille s a  surface, en  évitant toute surchauffe locale qui 
pourrait déterminer une oxydation partielle du cuivre, et  enfin l'on 
pèse. 

On peut aussi einployer,cornme appareil d'électrolyse, un creuse1 de 
platine relié au pole négatif de  l a  pile, dans  l 'axe duquel o n  place un 
gros fil de  mérne métal ,  farinant électrode positive. Il faut alors 
employer un courant un peu plus fort, voisin de 4 ampére,  et recou- 
vrir le creuset d'un petit entonnoir renverse pour faire retomber dans 
le liquide les gouttelettes projetees par le dégagement gazeux. 

Le poids du cuivre trouvP, multiplie par le coctfficient 3.938, donne la 
quant.it.6 correspondarite de sulfate pur  et  cristaliisS (SObCu + 5HW) ; 
il peut arriver, si le sel est effleuri, qu'on trouve une richesse supe- 
rieure ;i 190 p. 100 : dans les produits commerciaux ordinaires, elle est 
généralemerit de 98 à 99 p. 200. 

Pour rechercher le fer, il suffit d'ajouter 8 l a  solution du sel un 
exces il'arrirrioniaqiie et  d'y fai i e  passer iin courant d'air pendant 
quelques heures ; il se precipite du peroxyde de fer, qu'on peut 
recueillir sur un filtre, laver, calciner et  peser. 

11. Verdel ou nc&zte de cuivre. 

On prend 23 grammes du sel, qu'on dissout dans l'eau ; on ajoute 
quelqiies gouttes d'acide sulfurique; on ramène le volume à 500 cen- 
timètres cubes e t  l'on titre. 
10 ccrilirriétres cubes d e  cette solutiori, corresponciant. B l grarrirrie 

de sel, sont mis dans une capsule avec 1 centimètre cube d'acide sul- 
furique concentrit ; on évapore jusqu'8 l 'apparition de vapeurs d'acide 
sulfurique. L'acide acétique est  alors chassé, et  l'acétate est transforme 
eu sullate de  cuivre. 

On redissnut daris l'eau. on  introduit la solution dans le creuset. et  
I ' I I ~ I  op il^ comme pour le sulrate de cuivre comrriercial. 
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I L I .  Bouillies cup*iques, gélatineuses, mélasse'es, à l'alun, au saonn 
ou a u  sulfute d'alumine. 

On calcine pour 
1,. d c ~ d c  ' sulfurique. 

Si la bouillie ren 

detruire les matières organiques, et l'on traite par 

ferme peu d'aluininc, l'électrolyse di: la liqueur 
peut se faire directement. Si, a u  contraire, on se tr0ut.e en présence 
d'une quant.ite  tri:^ abondante d'allumine, o n  précipite le cuivre sous 
forme de sulfure; on transforiiie en sulfate, et  finalenient on  électro- 
lyse. 

IV. Autves produits cicprigues. 
On y dose le cuivre soluble, e t ,  s'il y a iieii, le cuivre tolnl snlublc 

dans l'acide azolique dilué. On opkre coinnie pour le sull'ale de cuivre, 
avec une quantité de maLiCie correspondünt environ h 1 graiiime de  
sulfate de cuivre cristallise, ce à quoi il est  facile d'arriver pariin essai 
coloriinétrique approximatif de la solulion. 

Si la liriueur renferme dortilore, auquel casil pourrait y avoir trans- 
port de  platine par  le couranl, il faut d'abord s'en dibarrasser e n  
chauffant la matière avec iin petit cxcEs d'acide sulfurique, jusqii'h 
degagement d'cpaisses vapeurs blanches; on reprend ensuite par l'eau 
acidulée si c'est nc'cessaire, et l'on eleclrolyse cornine precédcminent. 

Dans le cas où Ic produit est très impur, il est utile de  séparer 
d'abord le cuivre de sa  solution a l'étal de  siilîure ; on recueille alors 
celui ci ; o n  le rcdissout dans  l 'acide nitrique bouillant, el l'on elec- 
trolyse. 

Art. 2. - Le directeur de l'agriculture est chargé de  l'exécution du 
preserit arréte.  

Fait à Paris, le 19 octobre 1906. HIIAIJ. - 
Couins d u  Conservatoire des a r t s  ct inéticrs. - 

Nous publions ci-dessous la lisle des dilférents cours publics el  gratuits 
di1 Conservatoire des ar ls  e l  métiers pour l 'année 1906-1901, ainsi qiie 
les jours et heures de ces divers cours, avec l'indication de I'ai~ipbi- 
tlikitre dans lequel ils ont lieu. 

Giomitrie appl ipué~ a u x  arts. - M. Laussedat,, professeur ; 
M. Haag, remplaçant. - Les lundis e t  jeudis, & 9 h. 1/4 du soir. - 
Amphithéiltre A. 

Géométrie descriptive. - hl.  Carlo Hourlet, professeur. - Les lun- 
dis et jeudis, à 8 h. du soir. - Amphithetltre A. 

Mécuiiique appliquée u u z  arts. - W. Sauvage, professeur. - Les 
lundis et  jeudis, a 9 b. 114 du s ~ i r .  - AiuphitlieBtre C.  

Physique a~p l i quée  a u x  arts. - hl. Violle, proFesseur. - Les lun- 
dis et jeudis, à 8 h. du soir. - AmphilliéBlre C. 

Electricite industrielle. - M .  hlarcel Desprez, professeur. - Les 
mercredis et  sarriedis, à 8 11. du  soir.- Arriphithi.âIre C. 

Mélullurgie et travail des métaux.  - M .  Le Verrier, professeiir. 
- Les mardis et  vendredis, a 8 fi. du soir. - AinptiilhPBtre B. 

Chimie géne'mle dans ses rapports m e c  I'industr-ie. - M .  Jung- 
fleisch, professeur. - Les mercredis et samedis, a 9 h. 11.4 du soir.- 
Amphithéâtre C. 

Chimie agricole et analyse chimique.- M .  Schloesing phre, pro- 
fesseur ; M .  Schlcesing fils. remplaçant. - Les mercredis et samedis, 
B 8 h. du soir. - Ainpliithekiti-e fi. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Chimie industrielle,  - hl. k:leiirent, professeur. - Les mardis e t  
vendredis, tl 9 h .  1 / 4  du soir. - Arnphilhéiitre C. 

Chimie appliqule a u x  industries des matières colorantes, blanchi- 
ment, teinture. impressiuns el apprt ts  (Chaire fondee par la ville de  
Paris. - M. Rosenstirhl, professeur. - Les lundis et  jeudis, ;L 8 h .  
du soir. - Amphitheàtic B. 

Chimie appliquee a u x  industries des chaux et ciments, ceramiquo 
et verrerie.  - M .  Verneuil, professeiir.- Les mnrdis e t  vendredis, ti 
9 h.  114 di1 soir. - Amphithetitre B. 

Filature et tissage. - M .  Imbs, professeur. - Les mardis et  ven- 
dredis, B 8 11. du soir. - Ainphilhéàtre A. 

Constmctions civiles.  - M .  Pillet, professeur. - Les lundis e t  jeo- 
dis, & 9 h .  114 du soir. - ~ m p h i t h e â t r e  B. 

Art appliqué au.z  mitiers.  - M .  Magne, p r o f e s s ~ u r .  - Les mer- 
credis et  samedis, A 9 IL. 114 du soir. - Aniphith6àtre B. 

Agriculture. - M .  Grandeau, professeur. - Les mardis et ven- 
dredis, ;L 9 h. 1 / 4  du soir. - Salle D.  

Ecrinomie politique et législation industrielle. - M. Levasseur, 
professeur. - Les mardis et vendredis, 8 h .  di1 soir. - Ariiphit.htB- 
t re  C.  

Economie industrielle et statistique. - M .  Andrci Liesse, profes- 
seur. - Les mardis e t  vendredis, ;L 9 h. I /4  du soir. - Amphilhéri- 
tre A .  

Assurance e t  prkvoyance sociales. - M .  hlabilleaii, professeur. - 
Les mardis e t  vendredis, à 8 h. du soir. - Salle il. 

//zstoire d u  travai l .  (Chaire fondee par la ville de  Paris). - 
M. Renard, professeur. - Les lundis et jeudis, à 8 h, du soir. - 
Salle 1). 

h'conomi~ sociale. - M .  Beauregard, charge de cours. - Les same- 
dis, il 9 h. 114 du soir. - Amphitheatre A.  

Droit commercial. - M .  Alglave, chargé de  cours. - Les mercre- 
dis, 9 h. 2/4 du soir. -ArnphitheBtre A .  

Hygiène Zzzdustriel1e.- M. Heim. - Les mercredis, tl 8 h. du soir. 
Arnphilhéiitre A. 

DEMANDES E T  OFFRES D'EMPLOIS.  
Sous inforinons nos lecteurs qu'en qualit6 de secrétaire général du Syn- 

dical des cliimisles, nous nous chargeons, lorsque les deniandes et les 
oflrcs le permettent, de procurer des cliimistes aux industriels qui en ont 
I~esoin et des places aux cliirnistes qui sont à la rechcrclie d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons dans les Annales sont absolument gra- 
luites. S'adresser k hl. Crinon, 4 3 ,  rue Turenne, Paris 30. 

Sur  la demande de  11. le secrétairt: de 1'Associai.ion des anciens élkves 
de I'lnstilut de  chimie appliquée, nous informons les induslriels qu'ils 
peuvent aussi demander des cliirnistes en s'adressant ?i lui, :3, rue Miche- 
et, Paris (6e ) .  

L'Bssocialion ainicale des ~nciens  6lP.ves de l'Institut national agrono- 
inique est h même çliaque anrile d'offrir à MX. les industriels, chi -  
mistes, etc., le coricours de plusieurs ingénieurs agronomes. 

1'ri.St-e d'adresser les demandes au siPge social de l'Association, ifi, riic 
Claude Bernard, Paris, 5'. 

Le Gkrant : C. CRISOS. 
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A b r a s t o l  ; s a  recherche dans 

les aliriients, par  3f. LÿB- 
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A c é t a n i l i d e  ; snn dosage. par  
M.  l'uckiier. . . . . . .  

- ; s a  si!paration d e  la cnfkine, 
par M. Puchner . . . . .  

A c é t o n e  : sa rrctierche dans 
l'urine, pitr hl. Froiunier . 

A c i d e  a r s é n i ~ i i x ;  son dosago 
rapide, par M M .  Caspari et 
Siipp:in . . . . . . . .  

A c i d e  a z o t e u x  ; son dosage 
cn prQsence de l'acide azoti- 
tique, par  hlM. Meiserilieini 

. . . . . . .  et Reirn. 
A c i d e  a z o t i a  u e  ; sa  densittl, 

par  M M .  Veley (:t Maniey 
- ; nieriie sujet,  par h l .  l'utzer. 
- ; son dosage lin prUscncc 

de l'acide azoteux, par  XIM. 
Meiseriheirn e t  Heim . . 

A c i d e  b e n z o ï q u e  ; rliif6ren- 
ciation [in's divers acides hen- 
zoïques phar i i~ace i i t iq~~es ,pa r  
MM. CoriuiriiLccuf et  Gros- 
mari . . . . . .  243 ot 

- : niBirie S I I ~ P ~ ,  par hl. R~lloiii .  
A c i d e  b o l i q u e ;  son tiosa?e 

dans 10s aliments, pa r  M .  
Wintiiseli . . . . . . .  

- ; s o n  iio~agc., pa r  M M .  Cribh 
. . . . . . .  et Arnaud 

A c i d e  c a r b o n i q u e  ; iipp;ireil 
pour son dosage automüli- 
q u e d a n s  11:s g . 3 ~  des fo) ers, 

. . . .  par M .  Karl J u n g  
A c i d e  c h l o r h y d i i q u e  : do- 

saga voluiiiétriqiie d e  I'aiidr 
siili 'uiii~~ic qu'il renfciiiic, 

. . . . .  par M. L ~ n i a i r e  
A c i d e  c h l o r i q ,  e ; s a  p r i p -  

ration e l  sori i mploi en üna- 
lyse, par  M .  Berriard . . .  

A c i d e  c y a n h y d r i q u e  ; son 
d o s a ~ e  voluiiiktrique, par M 
Gukïin . . . . . . . .  - ; sa présence dans certains 
haricots, pa r  M. Guignard . 

- ; rriPme siijet . . . . .  
A c i d e  f o r m i q u e  ; son dosage 

voluni~tr ique,  par M Hiipp 
A c i d e  i o d h y d r i q u e  ; prbpa- 

rcition rapide de ses :olutioiis, 
. . . . .  par  M .  Bodroiix 

A c i d e  n i o b i q u e  ; s a  sépara- 
tion d'al'ec l'acide tungsli- 

. . .  que. pa r  M. Redford 
A c i d e  p h o s p h o r i q u e  ; son 

dosase voliinibtrique, par 
h l h l .  Hirt e t  Steel . . . .  

- ; dosage de l'acide phospho- 
rique des  superphosphates 

Pages 
solubles dans l c  citrate, pa r  
M. Otto-Scib . . . . .  270 

- ; causes il'erreiir dans son 
dor;age au moyen de la  r i ik -  
thoile citro-iii0canique, pa r  

. M .  Pi,llet . . . . . .  331 
- ; rhactions cornparkcs des 

trois acides p t~o~pl io r iques ,  
par  M M .  Arnolii e t  Werner .  3i8 

A c i d e  p y r o l i g n e u x  ; sa re- 
çlier~i:tit: daiis 11:s viriaigrw, 
pxr M .  3lastbaiirn . . . .  34 

A c i d e  s a l i c y l i q u e ;  sa rechor- 
ctic dans  les alirncnts, par  
J I M .  Harry et Miinincry . . 30 

- ; sa pri:sence et s a  reclier- 
rtie dans lcs vins. . . . .  277 

A c i d e  s u l f u r e u x  ; son oxy- 
dation par l'iode en liqueur 
alcaline, par M. Ash1i.y . . 186 

A c i d e  s u l f u r i q u e  ; son doaa- 
go vtiliiriiiiliiiliie iiii ninyen 
d e  la benzidine. par M. Le- 
maire. . . . . . . . .  333 

- ; son dosage volumétrique, 
. . . . .  par  hl .  l'elle. 335 

- ; son dosage iodornBtrique. 
par  3f Srhloth. . . . . .  338 

A c i d e  t a r t r i q u e  ; son dosage 
indiislrii~l, par M .  Carlcs. . 58 

A c i d e s  t e l lu re  u x  e t  t e l l u -  
r i u u e  ; leur dosage, par hl. 

. . . . . . .  Ucrg .  6 3  
A c i d e  t i t a n i q u e  ; ,dosage di1 

zirrone cr i  sa picamce, p:tr . .  Nhl .  1)ittr.ir.h et I'obl. 330 
A c i d e  t u n g s t i q u e  ; sa $ 6  (1 

rïitiori r1'avp.c l'acide niogi i  
. . .  que, par  hl. Bedford 150 

A c i d e  u r i q u e  ; son dosage 
voliin10triilui.. p:cr M .  Hon- . . 

. . . . . . . .  chbse 2 6 4  
- ; soi1 dosiige. par hI. G116rin. 377 
- : soli rloGgs rapide, par 

. . . .  RI. Saint Laurens 
A c . e r s ;  dosage di1 rriangn- 

. .  n(,sr. p ~ i r  h l .  Brichiiiit. 
- :  dosage du chroniü. par  

. . . . . .  M Waltcrs 
- ; dosage du niolgbilène, par 

. . . . . . .  M .  Auchy 
A i r  ;rectierche d c  pctitcs quiin- 

tiies de clilnroforrne, par  M .  
Nicliiiix . . . . . . .  

~ l b u r n i n o ï d e ç  i r r i  a L i è r e s )  ; 
rkaction t rBs  sensible, par 
M .  Voisenet . . . . . .  

- ; leur dosage au nioyrn de 
I'acrtone, p ~ i r  h l M .  Bordas e t  
Touplairi . . . . . .  

- ; a!  buiiiine aci:to -soliihle 
d'un liquide d'ascite, par  M.  
Lirelet . . . . . . . .  
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A r s é n i a t e  d e  s o u d e  ; ernpoi- 

sonnenients c a u ~ é s  par  son 
eniplni rn charcuterie a u  !ieu 
du salpktre. . . . . . .  

- ; sa teneur en eau de cris- 
talliiatiori P L  sa  sr~luhilité. 
par  M .  Wulff. . . . . .  

A r s e n i c  ; s a  recherche dans 
laglyc<.:rine. par M. Galimard. 

- : son dosage et sa sOparation 
dii vana4iiirri et di1 rnolyhil~- 
ne, par M M .  Frir~iitieiiii, Dec- 

. . . . . .  ker et Diein 
- ; sensibilité dii reactif de 

Bettendorf pour sa recherche, 
par M .  Lobello . . . . .  

A s c i t e  : alhumine ac6to-solu- 
hle d'un liquide d'ascite, par 
M .  Rretet . . . . . . .  

A u r i f d r e  (minerai) ; essais sur  
sori traileiri ent, par M. l':as- 
ton . . . . . . . . .  

A z o t a t e s  ; rPaction colorée, 
par M. Pinerua Alvarez . . 

A z o t e  : srin drisage daris les 
malieres organiques, pa r  M. 

. . . . . .  Von Konelr. 
A x o t i t a s  ; rPaction colorbe. 

par M.  I'inerua Alvarez . . 
B a c i l l e  d e  K o c h  : sa recher- 

che dans les matihres f k a -  
ICS, par  M. de Nahias. . .  

B a c i l l e  t y p h i q u e  ; s a  recher- 
che rians le sang,  pa r  M. Con- - .  
radi . . . . . . . . .  

B a u x i t e s  ; leur analvse, par  . . 
M .  Hermann . . . . . .  

B e n z i d i n e  ; son rlosage v o l u  
irii!triqii~. parMM. Hoa4er et  
Glasiiiann . . . . .  

B e u r r e  ; i ' echerch~  di] hnurre 
de coco, p i ~ r  M. Waulers .  . - ; rrierne sujet, par M. Ho- 
hin . . . . . .  62 e t  

- ; meme siijet, p a r  M .  F ,  
Jean . . . . . . . . .  

- ; recherche du beurre de Ka- 
rité. par  M .  F. .Jmn . . .  

- ; inc'tliodesriour lcuraiinlyse. 
par M. Brllier, . . . . .  

B e u r r e  d e  c o c o  ; s a  recher- 
che dans le beurre, par  M. 
Waiiters. . . . . . . .  

- ; niériie sujet, par  M. Ro- 
hin . . . . . . .  62 et  

- ; rnbrne sujet. pa r  M. F. 
Jean . . . . . . . . .  

- ; niEine siiiet, par  M .  Bel- - .  
lier . . . . . . . . .  

B e u r r e  d e  Dika : ses rarzc- 
tbrps, pa r  M .  I ,~wkowit<ch.  

B e u r r e  d e  K a r i t é  : ses carac- 

~ i b l i o g k a ~ h i e  ; L'art d e  l'es: 
sayeur, pa r  Riche e t  Forest. - ; La pratique desessais corri- 

'ages 

1 4 3  

310 

145 

149 

230 

368 

188 

72 

112 

72 

15 

238 

435 

389 

32 

454 

122 

201 

412 

3 2 

454 

121 

44 2 

237 

332 

36 

P 
merciairr, par  Balphen et Ar- 
nould. . . . . . . . .  - ; Guide pratiqiie de l'expert 
chimiste en tfeiirees alinian- 

. . .  taires. p a r P e l l e r i n .  
- ; Guide pratiqiie de chiiiiie, 

par Ilouchcrie ct Couilray . 
- ; La 18gi.lation des accidents 

du tnivail, par Grillet. . .  - : Notice s u r  les instruments 
d e  prhcision appliqués a l'te- 
nologie, par  Dujardin.  . .  

- ; Ariiiuaire Jii bureau des 
longitiides pour 1906 . . .  

- ; J i u d e  géndrale des sels, 
. . . . . . .  par  Ditte 

- ; Forriiulaire rles rdactions et 
des rhactifs, par  Roche . . 

- ; Elude coiiiparative dix ni& 
thodes d'analyse des  engrais 
dans les divers pays, par Si- . -  . 
card . . . . . . . . .  
; Législation nouvelle sur  

les fraiidf~s et  falsifications, 
par de Horssat . . . . .  

- ; Recherches sur  les huiles 
rninbrales, les graisses el les 
huiles de graissage, par  le 

. . . . . . .  Dr Holde 
- : TPBVRIIX du laboratoire de 

l'Univers116 de Genève, par 
Ilulac. . . . . . . . .  

- ; Le phosphate de  chaux et 
son exploiiation aux Etats- 
Ilnis,pardiirrif!;iii . . . .  

.- ; Les inventions industriel. 
les à ri?aliser pour riipondre 
aux besoins actuels de l'in. 
iiustrie, pa r  Duvinage et  Mi- 
chel . : . . . . . . .  - ; Agenda Diinod pour 1906. 

- ; Letitane, par  Pellet e t  Fri- 
bourg . . . . . . . .  

- : L'eïu dans l'alirrientation, 
. . . . .  par  Lhuil l ier .  

- : An: i lys~  rles nii4aiix par  
i'lectrolyse, pa r  llollard et 
Hertiaux. . . . . . . .  

- ; Les arides ~ : l i l i ~ r t i y ~ l r i ~ ~ ~ ~ r ~ ,  
amtique, sulfurique et les 
r h l o r u r t ~  décolorants. par  
I'licl11:ux. . . . . . . .  

- ; 1 x 5  industries de la con- 
servation des aliments, par  
Hocquee . . . . . . . .  

- : \Iiiniid rle c:i:r,iniiqiie in-  
ilustriclle, par Arnaud ct 

. . . . . . .  Franche.  - : L'appilreillape riii:caniqiie 
d ~ s  iriiiiistriei; chiniiqiies,par 
Parnicke et  Campagne. . .  

- : La distillation des rPsines, 
pitr Schweizer et Muraoiir . 

- ; L'mu. Btude microbiologi- 
que ct chimique, p a r  Ogier et 
Bonjean . : . . . . . .  

ages 

3: 

37 

38 

38 

3 LI 

39 

78 

78 

79 

80 

118 

119 

1 %  

158 
159 

159 

1 5 9  

i !Il 

495 

1 9 6  

197 

198 

1 !l8 

239 
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- ; Du compte-goutte normal ,  

par  Yvon . . . . . . .  240 
- ; \li:tticiiies officielles d 'ana-  

lyse des engrais en Italie, 
. p ~ r r  S c a r d  . . . . . . .  240 
- ; L'arsenic normal dans I'or- 

gaiiisrrie, par G. Sctiaefer . 240 
- : Les nouveautes cliirniques 

pour 190G, par  Poulenc . . 274 
- ; Prkcis de chimie physique, 

par l'ozzi-Escot . . . . .  275 
- ; Les coiileurs, les matié- 

res coloranles, les mordants 
en teinture, par 1'6ctieux. . 275 

- ; L'oxygène e t  l'ozone. par  
1'8cheux. . . . . . . .  276 
; Les malieres premières 

usuelles ii'orixine vegetale, 
par  Perrot e t  Froiiin . . .  276 

- ; Bulletin scientifique et in-  
dusiriel Houre-Bci trand . . 277 

- ; Dosage des niatieres orga-  
niqu1.s parle  perniariganate, 
pa r  Garcia . . .  , . . .  277 

- ; Notioris fiinrl;~irieritales de 
chirnie orgdniilue, par  Mou- 
reii . . .  , . . . . .  318 

A : hrialysr! chimique indus- 
trielle. par Luiipe et Caiiiua- - 
gne . . . . . . . . .  319 - ; Le ctiirnicle Diee, p,ir L'il- 

. . . .  las e t  Balland. 319 
- ; Jatirbucli fiir das Eiscnhüt- 

tenwesen . . . . . . .  
- ; Kapporl sur  les travaux 

du Laboratoire miinicip;il tic 
Toulon, par Coreil . . . .  

- ; Dosage de I'aciiie phoupho- 
rique, par  Guerrg e l  TOUS- 
saint . . . . . . . . .  -- ; Analyse d e  produits crd- 
toiç, par  Vamvakas. . . .  
- ; Le ~ a l p i t r c  e t  les aeota- 

tes. par  1'Scheux. . . . .  
- ; L'alcool dcnaturc', par Va- 

renne.  . . . . . . . .  - : La rbgementation d u  t ra-  
vail dans  l'industrie, par  Gril- 
let. . . . . . . . . .  - ; Principes thboriques d'ana- 
lyse niintirale, par  Chesnenii. - ; Les argiles rfifractaires, 
pa r  Rischot et  Cheniin. . .  

- ; Manuel d e  fabrication des 
eaux gazzuses, vins iiions- 
seux, etc., pa r  Frilsch . . - ; L'ozone, pa r  Giiaiini . . 

- ;Le  celluloid, parBockrnanii. 
-; Eliides su r  les savons, 

pa r  Morklcn . . . . . .  
- ; Les applications cour in -  

tes du microscope, p;ir l'el- 
trisot . . . . . . . . .  - ; Précis d'hydrologie, p a r  
Fleury . . . . . . . .  _ .  , Technologie et analyse 

J 
des Iiuiles, grai3ses et cires, 
pa r  Lewkowilsch . . . .  

B i è r e  ; rcchirrche d u  Ilrior, 
p.*r M M .  Ville et Ilcrrien. . 

B i s h o p  irkdction) ; otiserva- 
tions, par  W .  Marcille. . .  

- ; iiiEnio sujet,  p a r  M.  Kreis - .  . . . . . . . .  143 ct  
B i s m u t h  ; son dosage e t  sa  

separdtion dans le cuivre. le 
cadrniurri, le rriercure et I'ar- 
F r i t ,  p.ir MM.  Stachler e t  

ctiarfcnberg . . . . .  
B l e u  d e  P r i s s e .  ifalci fication 

. . .  d u ) ,  par M .  Giiigucs 
B o i s  ( p k t e  d e )  ; dosage de 

la iieiliilosii, par M. Klason. 
B r o m e  : son dosage et  s a  se- 

p u i t i o n  d'avec le clil3re c:t 
l'iode, par 11. Wvnlzki. . .  

B r o m u r e  d e  p o t a s s i u m  ; 
;inillyse du liromure de po- 
tassiuni pharmaceutique,par 
M. Corniiiubiieuf. . . .  

B r o n z e ;  dosage d e  lietain, 
. . . . .  par M Hernard 

C a c a o  : détermination des rria- 
libres etrangeres. par  MM. 
Bordas et 'Touplain. . .  

- ; les cacaos solubles devant 
Ir! Conseil d'hygibne d e  l a  
Seiiie. . . . . . . . .  

C a d m i u m  ; son dosage blec- 
trolglique. parMlle Davidson. 

- ; si1 skp;ir,ition d'avec l e  
bisiiiiith, par MM. Stachler 

. . . . .  ct Scharlenberg 
- ; son dosage, Oar M. Bau- 

- ~ 

b i p y .  . . . . . . . .  
CafBine ; son dosage el s a  s6- 

oai,aliiin d'avec I'acetanilirle. 
par M. l'uchncr . . . . .  

C e l l u l o s e  ; son dosage dans 
la pbte de bois, p a r  M. lila- 
son . . . . . . . . .  

C e r i u m  ; son dosage et s a  se-  
poraiiori d'avec le thoriuiii e t  
l'yitriuin, par M .  Giles . . 

-; riiSiiiesujet. par M .  Stillirian. 
C h a r b o n s  ; dosage d e  I'hurni- 

dite et des iriatiéres volatiles,- 
p d r  hlM. Pellet e t  Arnaud . 

- ; dbt~~rrninaliuri de leur  IOII  

voir calorifique, par  M. k a d l  - .  
tler . . . . . . . . .  437 

C h l o r a l  ; son titiage, pa r  M. 
Wiillia . . . . . . . .  290 - - -  

c h l o r a t e s  : réaction colorre ; 
par  hl. I'irieriia Alvartx . . 7% 

C h l o r e  ; son dosage e t  s a  sé- 
paration d'avec le brome et  

. .  l'iode, par hl.  Weiitzki. 311 
C h l o r o f o r m e  ; s a  recherche 

dans l'air et le sang.  p a r  
. . . . . .  M .  Nicloux. 144 

C h l o r u r e  d e  sodium ; son 
emploi en solution naluree 
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Pages 
corrimu rbùctif, par M.  Tra- 
lapata.rii. . . . . . . .  157 

C h l o r u r e  de z i n c  ; sqn an,i- 
. . . . . . . . .  lyse 152 

C h o c o l a t  ; dosage des siicrcs 
el de l'amidon, p a r u .  Robin. 171 
- : dhlerininal.ion iles nia- 

tieres ktran$rcs, par  MN. 
Bordaq et Touplain. . . .  

C h r o m e  ; son ~losage dans 
l'acier, par  M.  Walters. . .  

Cic  i t i o e  ; sa rlifïkreiicialioii 
d'avec la nicotine et la  spar- 
téine. par M .  1ii:ichard . . 

- ; rèi~ction coloree, pa r  M. 
G~ihut t i  . . . . . . . .  

C i m e n t  ; son arialyse, par MM. 
Sewbcrroy, bloraiie e t  Mar. 
Iiearly . . . . . . . .  

C i n a b r e  falsificalion du), pa r  
M .  Guigues . . . . . .  

C i r e  ; c~rriposition moyenne 
de la cire d'ahailles, par  M .  
Lidiiw . . . . . . . .  

- ; constantes d'une cire jaune 
d'Annam . . . . . . .  

C i t r a l  ; son dosage dans  I'es- 
serice de cikiiri, par M. H e r t ~ .  

C i t r a t e s  d e  f e r  ; leur teneur 
. .  en fer, pa r  M .  Siboni. 

C o b a l t  ; emploi du pcriodate 
de potassium p. iur  sa  recher- 
che. par  M .  Rmcdict . . .  

- : rhartion dl? ses sels, par  
. . .  M. Pinerua Alvarez. 

C o d é i n e  ; sa difhreiiciation 
dl<ivec la dionine, pa r  M. Ko- 
dionon . . . . . . . .  

C o m p t e  goutte ; ses applica- 
tions on pharmacie, pa r  M .  
Yvon. . . . . . . . .  

C o n g r è s  i n t e r n a t i o n a l  de 
c h i m i e  de R o m e .  . . .  

- : cninpte rcnrlu des travaiix 
r l i .  la seclion V (sucrerie), 
pa r  .M. Pellet. . 217, 9.10 e t  

- ; l ' ~ n « l o g i e  a u  CongrBj d e  
Home, par M. M,~thieu . . 

C o n s e r v a t o i r e  des a r t s  et 
m é t i e r s  ; dbcret iriodifiant 
la  composition de son Coniiti! 
technique . . . . . . .  

- ; programme des cours .  . 
C o n s e r v e s  d e  16gumfl3 ; cir- 

culaire d u  gouvernement 
allemand les concernant. . 

C r é s o l s  ; réactions ditfkren 
tielles des p l i ~ n n l s  et des er& 
sols, par M M .  Arnold et 
Werner. . . . . . . .  

C u i r s  ; analyse des cuirs hon- 
groyfis, par F.  Jean . . .  - reponwes poisseuses siir 
les), par  M .  F. Jean . . .  

C u i v r e  ; son iloixgr cyrnt i -  
argentiinatrique, par  M Dc- 
nigès. . . . . . . . .  

- ; son  dosagc dans  les m i t -  
tes et ciiivres industriels. pa r  
M .  Alkiris. . . . . . .  

- ; recherche de Ire* petites 
iluantiles de cuivre par voie 
physiologique, par M .  Ewert. 

- : son dos;t:e volunii;trique, 
par MM. Fernekes et Koch. 

- ; sa sipiiration d'avec le his- 
miith. par M M .  Stachler e t  

. . . . .  Scharfenberg. 
- ; son iinsagt: Blectrolytiqiit:, 

par M. Giiess. . . . . .  
- ; sijn dos.iue iodorn8trique, 

par M .  ~ e r E n g e r  . . 
C u p r i q u e s  ( p r o d u i t s )  ; dicre; 

e t  arrél.6 coricp.riiarit leiir 
analyse et leur  prklèvernent. 

C y a n a t e s  ; leiir rlosagevolu. 
rri15triqiie, parMM. Cuinniing 

. . . .  et  Orme M,isson. 
D é s i n c r u s t a n t s  ; recherche 

d u  tabac et du siiriiac, par  
. . . .  M .  Cticster htiliirn 

D i o n i n e  ; s a  diffhrenciation 
d'avec la codbine, pa r  M. Ro- 
diorion . . . . . . . .  

E a u  : recherche ries nitrates, 
par  M .  Voisenet. . . . .  

- : dosage des riintibres o r p  
niques par  le permanganate 
d e  potasse, prtr hl .  Garcia. 

- ; ilfiterniinaiiori de l'huile 
dans les eaux d e  condensa. 
tion des moteurs. . . . .  

Eaux m i n é r a l e s  : proportion- 
nalité directe entre le point 
c ryoxopiqne  et la corriposi. 
tion chiinique, par41. Graiix 

- : prhsvnce du fluor dans 
certaiues eaux. par  M Bus- 
quet . . . . . . . . .  

- ; crynscopie des eaux bicar- 
bonatées, par  M. Carracido. 

E a u  o x y g é n é e  ; snn aciditti, 
par M. tiumpel . . . . .  

- : sri recherche ditns le lait, 
. . . . . .  par M.  . \ d a n  

E a u  de l a u r i e r - c e r i s e  : do- 
sage de l'acide cyanhydrique, 
par  M .  Guerin. . . . . .  

E a u x  d ' é g o û t  ; leur épura-  
tion biologique, pa r  M. Riche. 

. . . . . .  1 6 e t  
È b h i t i o n  ; points d'ébulli- 

tion de diverses substunces, 
par Gibbs . . . . . . .  

E m u l s i o n s  ; leur analyse, par 
MM. Kehlw et Hiiaver. . .  

E s s e n c e  d e  c i t r o n  ; dosage 
du cilral, pa r  M .  Berte . . 

E s s e n c e  d e  t 6 r 6 b e n t h i n e  ; 
son vssai, p,tr M. i:riiiltsIiauk 
Smith. . . . . . . . .  

E s s e n c e s  ; leur dosage J a n s  
les liqueurs, p l r  31. Ilruy- 
lants . . . . . . . .  .; 
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1 
E t a i n  ; son dosage dans  les 

bronzes et  laitons, par hl. 
Bernard . . . . . . . .  - ; son dosage voliimetrique, 
pa r  hl. Zengclis . . . . .  

-; son dosage et s a  skparation 
d'avec l'dntinioine, par  M 
Czermeli. . . . . . . .  

E u p h o r b e  : rkaction d'iden 
. . . .  tiie de s a r d s i n e .  

E x p e r t s  ; c r h t i o n  d'un diplb- 
nie d e  chiniiiite-expert. . .  

F a r i n e s  : dosage dc I , i  glia- 
tline par le poldririiétr~s, par 
M. Snydcr  . . . . . . .  

-; menie sujet,  par M. hlarion. 
- : noiiveau procodd d'analyse 

rnicroscopiquc e t  recherche 
du riz dans les farines de 
hl&, par M .  Gastirie. . . .  

- ; rni:mesiij~t.. p ir M. Marcille. 
- ; m8irie sujet,  pa r  ,M. Collin. 
F e r  ; anaivsc d e  ses minerais, 

. . . . . .  par  M .  d a c r i  
- ; dosage du fer inélallique 

dans le fer rednit,  piir M .  
Criateneen . . . . . . .  - ; titrage iles scls fcrraux au 
moyen du perinanganate e n  
prt'sence d'acide chlorhydri- 
que, par MM. Baxter et Fre- 
vert . . . . . . . . . .  

- ; dosa le  du fer melallique 
daris Ici fer rddiiit. uar  M. , , . . . . . . .  Barmwater 

- ; son dosage colorim0triqlie, 
p:ir M. Mouneyrat . . . .  - ; son dosage voluinEtrique, 
par M. Zengelis . . . . .  

- ; son dosage daus nri rriii- 
laiige calcine contennntbeau- 
coup d'aliirriinc, par M.  Oeus- 
sen . . . . . . . . .  

F l u o r  ; s a  présence dans les 
concrhtioiis ries zeysers. par  
M M .  Casares et Busqiiot . . 

- ; s a  shparation d'avec la 
silice, par  hl. Scemarin . , 

- ; sa rcetierche dans Ics subs- 
tances alirrie~itaires. pa r  AIM. 
Ville et L)errien . . . . .  - ; sa pr6senc:r: dans  rerlitirii!~ 
eaux minérales, par M. Uus- 
quet . . . . . . . .  

F o n t e s  ; dosage du rrisnga- 
. . .  nése, var  M. Di,iclian t 

- ; dosage d n  siliciuiii, par 
. . . . . . .  hl .  Diller 

F o r m i c i n e  ; nouvel antisepti- 
. . . .  que, par M .  Fuinhs 

F o r m o l .  Voyez Alde'liyde for- 
mique. 

F r o m a g e  ; dosage de la ca- 
srline, par MM. Trillat e t  Sau- 
1 1 1 . 1  _ _ _ . _ .  - ; iii8mu sujet, par  M\1. Bor- 
das e l  Touplain . . , . . 

Pages 
F u s e 1  (huile de);  dos-ige del 'al- 

cool Othylique, par  M. Ball. . 157 
G é l a t i n e  : s a  eoliibilite dans 

l'dlcool, pa r  Heinzelinann . 36 
G l y c é r i n e ;  recherche do I'ar- 

senic, par  M .  Galimard . . 145 
G l y c o g è n e  ; son dosage, p a r  

M .  llilüger. . . . . . .  346 
. .  G r a i s s e s  ; leur  analyse. 193 

H a r i c o t s  ; ~ r b s e n c e  d e  l'acide 
cyanhydrique dans certiiins 
haricots, pa r  hl. Guignard. 226 

. . . . .  - ;  niémesujet .  443 
H é m i n e  : nouveau procédé 

pour l'obtenir a l 'état cristal- 
lin, par MM. Sarda e t  Caffart 374 

H o u b l o n s  ; leur essai, p a r  
N. Cmz . , . . . . . .  466 

H o u i l l e s .  Voyüz Chnrbons. 
H u i l e  d e  f o i e  d e  m o r u e  ; 

ses caractbras, par M. Lytti- 
goe . . . . . . . . .  35 

- ; etude comparative des hui- 
les am8ric;iines et n o r v c $ m -  

. . .  ncs, par  M .  l'olinan 3 f l  
- : car;ict6res de l'huile d e  

foie de moriie et  diffcrencia- 
tion de  l'liuilc de phoque, 
par  M M .  Tboinpson et Dun- 
lop . . . . . . . . .  3 4 5  

H u i l e  m i n é r a l e  ; recherche 
des huiles soufflkes. pa r  
hl .  Marcusson. . . . . .  236 

H u i l e  d 'o l ive  ; observalions 
sur  la réaclion d e  Bishop, pa r  
M. hlarciile. . . . . . .  51 

- ; car~r:li'risalion des huiles 
d'olive extraites a n  sulîure 
de carbone, par M Wamva- 
kas . . . . . . . . .  53 

- ; obmvat ions  sur  les reac- 
tionsde Kreis pour  larecher-  
ctie des graisses anciennes, 
par  M. Kreis . . . . . .  143 

- ; recherche des composés 
sulfurbs . . . . .  193 et  223 

H u i l e  d e  r i c i n  ; ses caracte- 
r t s ,  par M. Lythgoe. . . .  35 

H u i l e  de s é s a m e  ; observa- 
tiori sur la rraction de Bis- 
hop, par  hl. Marcille . . .  51 

- ; observations sur  les réac- 
tioris d c  Kreis, par M. Kreis. 143 

H u i l e s  s o u f f l é - s  , leiir rectier- 
clle dans les melanges avec 
l'huile uiinérale, p.ir 11. Mar- 
cusson . . . . . . . .  235 

H y d r o g è n e  ; s a  préparation 
au rriayen de  l'liydiiire d e  
calciiiiri. par  M. Jüubvrt . . 261 

E i y d r o s u l E t e  sod ico-z inc i -  
q u e  ; son eiiiploi eii aria- 

. . . .  lyse, par hl. Latiat 373 
H y d r u r e  d e  c a l c i u m ;  son ern- 

ploi pour la  preparation d e  
l'iiydrogène, par  M .  Jaubert.  261 

Eyposulfite de soude ; son 
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1' 
dosojie en présence d e  SUI- 
Gti: et d e  sulfiire, par  Mhl. 
Dupiejuii et Korn . . . .  

! m e n d i e  caiis6 p;ir une rhac- 
t i m  cliiinique, pa r  M. Na- 
rnias . . . . . . . . .  

I n o s i t e  ; sa rechürche dans 
l'urine et  dans les liquidts 
di? l'iirganisrne, par M. Meil- 

. . . . . . . . .  lere 
I o d e  ; son dosage d ~ n s  les sa- 

vons antiseptiques, pa r  M .  
Seitiell. . . . . . . . .  

- ; son dosage et s a  shpara- 
tion d ' a rec  le chlore el le 
brome, par  M .  Wt:iitxki . . 

I o d u r e  d ' a m i d o n  ; s a  eonipo- 
sition, par  MN. L'adoa et  Sa- 
vare . . . . . . . .  , 

J a l a p  ; sa teneur en résine, 
par  M. Moore. . . . . .  

J a u n e s  d ' œ u f s  ; dosaxe du 
chlorure de soiliuni. par  MM. 
1.. e l  J .  Gadaiic . . . . .  

K r e i s  (rbaction de) ; obsorva- 
(ions, par M. Kreis . . . .  

L a i t  ; recherc1.e du I'orrriol ~t 
d u  riiouillagc, par M. Voise- 
net. . . . . . . . . .  

- ; sa ccrriservation, pa r  hlM. 
Sherman, Hahn e t  hlrttler . 

- ; recherche du niouillnge 
par  la  caraeii.risation des rii- 
trates, par M. Surre . . .  

- ; dosagc des niat.i&res itlbu- 
rriinoïdes, par MM. Trillat et, 

. . . . . . . .  bauton 
- recherche du fluor, par  

MX. Ville et Uerrien . . .  
- ; nioyen de reconnaitre les 

laits aildilionriAs tl'eaii oxy- 
geiii'i;, par  M. Ailain . . .  

- ; dosage des  maliSres albu- 
niinoïdes, par hlM. Boriliis et 

. . . . . . .  'Fouplairi 
-; appareil pour le dosage d u  

beurre, par M. Lohnstcin. . 
- ; recherche d u  formol. pa r  

. . . . . . .  M. Alcock 
- ; dosage de la  caséine, par  

M X .  Arny et Pratt . . .  
L a i t o n  ; dosage de l'etnin, pa r  

M. Uerrard. . . . . .  
L i q u e u r s  ; dosage des essen- 

ces, pa r  M.  Bruylaiits. . .  
L o i  s u r  l e s  f r a u d e s  ; Com- 

mission ttxh nique pernia.- 
nente pour son application. 

- ; reglement d'adininistra- 
tion publique pour son appli- 
cation . . . . . . . .  

- ; arrété rriiriistcriel concer- 
nant le prekvement  des 
i~cliaiitilloris . . . . . .  

M a g n é s i e  ; sa caruclerisiction 
au moyen de la  reaction de 

ages 

153 

273 

294 

272 

311 

341 

441 

249 

1 4 3  

13 

4 5 5  

1 6 3  

205 

224 

292 

365 

394 

395 

440 

81 

4 0 6  

40 

349 

334 

P 
Schlagdcnhaufen, pa r  hI. 

. . . . . . .  Grimhort. 
- ; mérrie siijct,,pcir hl .  Bcllicr 
M a n c h o n s  a i n c a n d e s c e n -  

c e  ; leur analysi:, piir M .  
. . . . . . . .  Stillmari 

M a n g a n è s e  ; son dosage diins 
les fontes et aciers. par .M. 

. . . . . .  Bricliicot. 
- ; erriploi d u  periodate dl: po- 

lassiurn Iioiir s a  recherche, 
. . .  par M .  llt~nétlict. 

M a r  a r i n e ;  sa recherche dans 
le %eiirre, par  hl. Robin . . 

M a t i è r e s  f é c a l e s  ; recherche 
[lu l ixi l le  d e  Ktxli, par M .  

. . . . . .  d e  Ni~bi;is 
M a t i e r e s  o r g a n i q u e s  ; dosa- 

ge d u  ptioaphorr: et dc  I ' a~o-  
tc, par M. Vori Koiiek . . 

M e r c u r e  : sori dosage voluuié- 
trique dans le salic)lote nier- 
curiyur ,  par hlM. Huff et 
Noll . . . . . . . . .  

- ; recherche du sublinib par 
l a  dipl ihylearbaride,  par 
M. Moiiliri . . . . . . .  

- ; sa sqiaration d'avec le bis- 
niuih, par MM. Stachler et 

. . . . . .  Sçhart'enbvrg 
- ; son dosage dans les sa- 

vons ;totistiptiqiies, par M .  
Seidcll . . . . . . . .  

- ; son dosage dans las mine- 
rais, par  M .  Hullowny. . .  

M i n i u m  ; ses falsilicat~ons, 
par  M .  Frelise . . . . .  

M o l y b d è n e ;  son dosage ct  sa  
saparalion de I'arseriic et du 
vnnadiurii, par MM. P r x d -  
hcim. Decker et Diom . . 

- ; son dosage dans  I'acicr, 
p a r  M. Auchy. . . . . . .  

M o r p h i n e  ; sori d o s a ~ e  daiis 
I'opiurii, par  M .  Hanke . . 

N a p h t a l i n e  ; son dosage par 
hl.  Dickinsoii-Giiir. . . .  

N i c k e l  ; son dosage, par  M .  
Corinimbœut . . . . . .  

N i c o t i n e  ; s a  di tf6renciation 
d'avec la  ciculint! e t  la  spor- 
téine, par  M. Keichard . . 

N i t r a t e  d e  s o u d e  ; pr6sciicc 
du clilorate de soude. par  M. 
Griinbert . . . . . . .  

N i t r o s o p h é n o l  ; son dosage, 
par  hl. Lemaire. . . . .  

CEufs ; jaunes d'aeufs conser- 
v8s au rnoyen de fluorures. 
par  N. Prabot. . . . . .  

- ; dt'cision du Conseil d'hy- 
~ i h e  concernant les jaunes 
d'murs conservés. . . . .  

O p i u m  ; dosage de I;I rnnr- 
. . .  phine, par M. Harike 

Or ; son dosage dans les mat- 
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tes et cuivres industriels. par  
M. Atkins . . . . . . .  

- ; pei tes h la  coupellaticin, 
. . .  p a r  M. Kirko Rose.  

- ; preüipitation d e  l'or métal- 
lique, par  M. Jameson . . - ; essais sur le traitement 
d'un i n i n ~ r a i  auriftke, par  
M. Kaston . . . . . . .  

O x y g è n e  ; sa préparation au 
miiycn rie I'hypochlorita de 
cl i~iux.  pa r  M. Voisenet . . 

P a p i e r  il f i l t r e r  ; causes d'er- 
reurs dans son emploi en 
annlyse, par  M .  Labat . . 

P a p i e r s  ; analvse d e  leur 
ciiargr. par  M Kleinm . . 

- ; dosage d e  la  cellulosedans 
la  pLte d e  bois, par  hl .  Kla- 
son . . . . . . . . .  

P a t e s  a l i m e n t a i r e s  ; recher- 
che des niatikres colorantes 
d e  l a  houille, par  M. Ariste- 
eu i  . . . . . . . . .  

P e p s i n e  ; son essai, pdr MM. 
Cowie et Diclison . . . .  

P e r a r s é n i a t e s ;  leurs propric- 
168, par M. Pinerua Alvar~z .  

P e r c h l o r a t e  d e  s o u d e  ; son 
dosage dans le salphtre, par  
M. Lemaitre . . . . . .  

P e r n i t r a t e s  ; leurs  proprié- 
tés. par  M. Pioerua Alvarez. 

P e r p h o s p h a t e s  ; leurs pro- 
priétés, par M. Pinerua Al- 
varez . . . . . . . . .  

P e r p h o s p h o t u n g s  t a t a s  ; 
leurs proprietès, par  M. I'im 
r u a  Alvarez . . . . . .  

P e r t u n g s t a t e s  ; leurs proprie- 
t h ,  ar  M.  Pinerua Alvarez. 

~ é t r o f e s  ; dosage du soufre, 
par  M .  Sadtlix . . . . .  

P h é n a c k t i n e  ; sa fiilsification 
par  la  pararhlorac~itanilide. 

P h é n o l s  ; reactions din'éreri- 
ticlles des phénols et  des 
c r ~ s o l s .  pa r  MM. Arnold el 
Werner  . . . . . . . .  

P h o s p h a t e s  ; dosage d e  I'a- 
cide phosphorique par la 
nielhode cilro - rnbcanique, 

. . . . .  p a r  M .  Pel let .  
P h o s p h a t e  d e  c h a u x  ; ana- 

1 se des dépbtsde pliospliate 
l e  chaux des Eiais-Unis. 
pa r  M .  Junieaii. 167. 2 1  1 ei  

P h o s p h o r e ;  son dosage dans 
les matiéres organiques, p a r  
M. Konrk . . . . . . .  

P i p k r i n e  ; rkaciion colorl?e, 
p a r  M. Reichard. . . . .  

P l a t i n e  ; son at taque pnr l'a- 
cide sulCurique, pa r  M. Ouen- 
nessen . . . . . . . .  

Plomb ; sou dosage dans  les 

Pages 
mai tes et cuivres industriels. 
par M.  Atbins. . . . . .  

- ; son d o s a ~ e  p a r  le persiil- 
fate d'ammoniaque, par  hlM. 
Dillrich ct Reise . . . . .  

- ; son dosage électrolytique, 
. . . . . .  par  M .  Guess 

P y r i t e s  ; dosage du soufre, 
pn r.M: Lemaire . . . . .  

Q u i n i d i n e  ; réaction pour l a  
dilErencier de la quinine, 

. . .  par M. Tralapataiio. 
Q u i n i n e  ; rt3aclion pour la  

dill'8rericier de l a  quinidine, 
par  M. Tra1ap:rtano. . . .  

- ; son dosage volumétrique, 
. . . .  par  M. Roberbon 

Q u i n q u i n a s ;  leur titrage, par  
M .  Florence . . . . . .  

R é s o r c i n e  ; (réacticiri de la), 
ar  M .  Carrobbio . . . .  

R g u b a r b e ;  diffrrenciation des 
Rheum chinense et auslria- 
cum, p a r  M. Tschirscb. . .  

R i z  l b a l l e s  d e )  ; leur emploi 
pour  la falsification des su tis- 
tances alimentaires, par M. 
Collin. . . . . . . . .  

R i z  ( f a r i n e  d e )  ; sa recherche 
dans la farine de ble, par 

. . . . . . .  M. Collin 
S a b l e  i n t e s t i n a l  ; sa compo- 

sition. par  M Chapus.  . .  
S a c c h a r i n e  ; conibinaison so- 

luble vondue sous le noni 
d'essence da banane, par 

. . . . . . . .  M. Gioli 
- ; appareil pour  son extrac- 

tion des liquides, pa r  M. 
Du yk . . . . . . . . .  

S a f r a n  ; s a  falsification, par  
. . . . . .  M .  Krzizan. 

S a l i c y l a t e  m e r c u r i q u e  ; do- 
sapé du mercure, i a r  MM. 

. . . . . .  niiff et Noll 27 
S a l p ê t r e  ; arseniale d6 po- 

tasse employé e n  place de 
sal~iétre  en chnrcuterie . . 145 - (dosage du perchlorate dans  
le), par M .  Lemaitre . . .  154 

S a n g  ; sa reclierche par  l'eau 
o x j g b n é e .  . . . . . .  35 

- ; recherche de petites quan- 
t i t h  de chlorûforme, pa r  M. 
Nicloux. . . . . . . .  144 

- ; recherche d u  bacille iyphi- 
que, p a r  M .  Conradi. . .  238 

S a p o n a i r e  ; s a  caraclerisa- 
tiori ail moyen di1 rèaclif de 
Nessler, par M .  Vamvakas . 161 

S a u c i s s o n  ; empoisonnements 
causés pa r  d u  saucisson con- 
tenant d e  l'arséniate de po- 

. . . . . . . .  t a s s e .  1 4 5  
S a v o n s  ; caraclérisation des 

huiles d'olive extraites a u  
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mol en sa présence, par M. 
Lawall . : . . . . . . .  

- ; son rlosngc, par  hl. Haniis. 
V a s e l i n e  ; son essai, par M. 

Hoclinijl . . . . . . . .  
V B r o n a l  ; ses rbactions, par  

M .  Guyot . . . . . . .  
- ; s a  recherche toxict~logi- 

que. piir MM. G .  et  H. Pre- 
riclis . . . . . . . . .  

V i n  ; dosage d e  l'acide tartri- 
que libre et  cornbine, pa r  
hl. Hiibert . . . . . . .  
- ; dosage des acides volatils, 

par MM.  Roos e t  Mestrrzat. . 
- ; reclicrche des aciiles mini? 

raux fixes, pa r  M. Billon. . - ; recherche du niouillage 
pnr l a  caractirisation des 
n i t r a t ~ s ,  par  M. Surru . . .  
- : recherche di1 fliior, pa r  

MM. Ville e t  Derrien. . . .  
- ; recherche d e  I'abrastol, 

. . . .  par M. Leffmann. - ; dosagede I'aciditè volatile, 
par  M .  Hubert . . 245 et 
- ; iiiêrue sujet. par  M Sau- 

nier . . . . . .  265 e t  

Pages - ; recherche d e  l'acide salicy- 
lique . . . . . . . .  177 

- ; d o ~ t i g e  de i '~ci i l i t6  volatile, 
. . . .  p ~ r  M. Pozzi-Escot 290 

- ; dkterniinntion d u  tannin,  
pa r  hl. Arami. . . . . .  316 

- ; l'œnologie a u  Congrds d e  
Ronie, par  M. Malhiru . . 321 

- ; vin renfermant de I'arse- 
. . .  nie, pa r  M. Mcstrezat 524 

V i n a i ~ r e s  ; recherche d e  I'a- 
cide pyroligneux. p a r  M .  

. . . . . . .  Mastbaum 32 
Y t t r i u m  : son dosage et sa  se- 

paration d u  thorium et  d u  . . .  cérium, par  M .  C;ili:s 183 
- ; m8me sujet, par  M. Still- 

mann.  . . . . . . . .  268 
Z i n c  ; analyse d u  chloriire d e  

zinc . . . . . . . . .  l 5 2  
- ; emploi du periodate d e  00- 

tassiuni pour s a  recherche, 
par M. Benedict . . . . .  187 

Z i r c o n e  ; son dosage en pr8- 
serice dc l'acide t i f a n i y e ,  
pa r  MM. Dittrich e t  Pohl .  . 339 

T A B L E  D E S  A U T E U R S  
-- 

I'sges 
 DAM. liecherche d e  l'eau oxy- 

gdnée ajoutde a u  lait . . .  19.2 
ALCOCK Hecherche d u  formol 

dans le lait. . . . . . .  395 
AMAKN. Recherche rnicroscopi- 

que des ~:yliridres urinaires. 317 
ARISTEGUI. Recherche des ma- 

tibi iis colorantes de l a  houille 
ilans les pbtes alimentaires. 239 

ARNAUD ET CRIBB. Dosage de 
l'acide borique. . . . . .  267 

ARNAUD et PELLET. Dosage de 
l'humidité et  des matières 
volatiles dans les charbons . 428 

ARNOLD ET WERNER. Rkactions 
corriparées des trois acides 

. . . . .  phosphoriqiies 378 
- Réactions diifdreriliellas des 

phénols et des crdsols. . .  391 
AHNY ET PRATT. I)osaie de la 

caseine daiis le lait. & . . .  440 
ASHLEY. Oxydation des siilfites 

par l'iorleen liqueur a l c ~ l i n e  186 
ATKING. Dosage a i t :  l'or. d e  I'ar- 

gent, du plumh ot du  ciiivro 
dans les inatles et cuivres 

. . . . . .  industriels 22 
AUCHY. Dosage <iu rnolybdeno . . . . . .  dans l'acier. 190 

Psges 
BAIL. Dosage de l'alcool Bthy- 

l i m e  daris l'huile de fusel. 457 .~ - 
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